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CORRESPONDANGE LITTERAIRE

PHILOSOPHIQUE ET CRITIQUE

1784.

JUILLET.

On a donne, le lundi 28 juin, sur le theatre de la Gomedie-

Italienne, la premiere representation du Dormeur iveilU^

comedie en quatre actes, en vers, m^lee d*ariettes, representee

sur le theatre de la cour au voyage de Fontainebleau, etsur celui

(Ic Trianon ces jours passes, pour M. le comte de Haga. Lea

parole's sontde M. Marmontel, et la musique de M. Piccini.

M. Marmontel a pris le sujet de cette comedie dans Ics Milk
et une Nuits. Ces contes, monuments du g^nie et du gout des

Arabes pour un genre de litterature qu'ils port^rent en Europe,

ainsi que tant d'autres connaissances, dans les temps brillants

de leur domination en Espagne, olTrent, k travers le merveilleux

qui caracierise le tour d*esprit de ces conquerants, des id6es

plaisantes et quelquefois tr^s-philosophiques. Le Dormeur
ivcilU est un des meilleurs contes de ce recueil, et il n'en est point

[u'on ait essay6 d*adapter plus souvent au th^dtre. Le P. Du-
cerceau traita ce sujet sous le nom de Grdgoire^ ou les Em-
barras de la grandeur, Cette pifece de college eut le plus grand

succ^s; elle fut jou^e par les pensionnaires devant Louis XV,

ncore enfant, et devant le regent Philippe d'Orl^aus. Ce dramo
nest pas sans merite ; Tintrigue est un peu peu faible. Les jc-

suites se faisaient une regie de ne point employer des femmes
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dans leurs conceplions ihealrales, et sans amour il est Ir^s-

diflicile d'int^resser dans une comedie.

Les Iialiens nous out donne le ni^nie sujet sous le titre

iWArleqmn toujours Arlequin. C'est une des pieces de leur r^-

perloire qu'on revoyait avec le plus de plaisir. Arlequin, enivr6

par les serv item's d'un prince qui cherche a desennuyer son fils

malade, est transport^ pendant son sommeil dans le palais, et y

est traits comme s'il etait roi. La naivete et la credulite de ce

personnage donnent lieu a des situations tres-comiques, k des

saillies tr6s-gaies que produit tout naturellement la surprise

d' Arlequin, se reveillant entoure de tant d'objets si neufs

pour lui. Dans le court espace d'un acte, on lui fait remplir les

fonciions les plus importantes de la royaute : il juge ses sujets,

recoil un ainbassadeur, se voit attaque par I'ennemi, se degoute

bien vile du metier penible de roi, et revient a son premier etat

en quitlant le trone pour se jeter dans les bras de Rosette, petite

paysanne qu'il etait sur le point d'epouser lorsqu'on I'a fait roi.

L'image du bonheur dont il avait joui pr^s d'elle au milieu de

ses amis et de ses egaux le rend bientot a lui-meme, et prepare

d'une mani^re trte-heureuse et Ir^s-philosophique le denoument

de la piece.

Un auteur anonyme * avait traite le m^me sujet, il y a vingt

ans, en opera-comique. M. de La Borde, alors premier valet de

chambre du roi, et depuis auteur d'un Essai sur Vhistoire de la

vmsicjue, d'un Voyage en Suisse, etc., avait fait la musique de

ce petit opera. II ne presentait le Dormeur eveille qu'au moment
oil il rentraitchez lui,secroyantcalife, etvoulant encore retourner

au s6rail oil il avait laiss6 une odalisque dont il etait devenu

amoureux pendant le s6jour qu'il y avait fait; Ilaroun lui accor-

dait la belle esclave pour le consoler de I'avoir detrompe d'un si

beau r6ve. Ce denoument, moios interessant et surtout moins

vraisemblable que celui de la pi^ce italienne, n'etait pas sans

merite; mais c'^tait la seule partie de ce drame qui fCit suppor-

table. 11 n'a jamais 6t6 jou6 k Paris.

M. Marmontel a cru devoir suivre exactement dans sa comedie

l.Onvicnt dc nous apprcndrc que c'est M. Marmontel lui-mC-mo. (Meister.)—
Grimm, en rendant comptc du Dormeur Eveille, jou6 a Fontainebleau (voirt. VI
p. 125), d^signe comme auteur des paroles le chevalier de Mdnilglaise, officier aux
gardes-fran^aises.
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la marche du conte et en offrir tous les developpements ; il a

ajoute seulement aux pei'sonnages employes dans le conte celui

de Rose-d'Amour, jeune esclave d' Hassan, qui Fa elevee, qui

I'aime et qui en est aime.

Le denoument est imposant par la pompe du spectacle

qu'il am^ne, niais il n'est ni aussi naturel, ni aussi attacliant que

celui d'Arlequin toujours Arlequin quittant le sceptre et la cou-

ronne pour vivre avec sa maitresse et ses amis qu'il a regrettes

sur le trone, et que I'excellence de son caract^re et la bonte de

son coeur lui font preferer a tout I'embarras d'une grandeur dont

il n'a pas doute un seul instant. Aussi, a la premiere represen-

tation, lorsque quelques amis de M. Marmontel ont demande

I'auleur, a-t-on entendu des voix demander le tapissier, dont les

talents ont traile lapartie du trone et des tapisseries qui paraissent

au denoument avec autant de magnificence que de gout.

Quant a la niusique, M. Piccini a acheve de convaincre, par

cette composition, tous ceux qui reflechissent un peu sur cet

art applique au theatre, que les paroles les plus lyriques, lors-

qu'elles ne tiennent pas k la marche de Taction ou la suspendent,

lorsqu'elles ne sont jamais en situation ou qu'elles la prolongent

inutilement, laissent peu de ressource, m^me au plus grand

talent. La musique n'estgu^reque la languedes passions; I'esprit

est rarement de son ressort ; elle n'en rend qu'imparfaitement les

finesses, et ses traits les plus delicats echappent a Tart de ses

proc6d(^s. Le premier acte de cette comedie est celui qui a servi

le plus heureusement le talent du compositeur ; le morceau d'en-

semble qui le termine et le delicieux rondeau VicnSy ma llosi\

viens me rendrc mon diHire on ma raison, que chante Hassan

au quatri6me acte, sont dignes du talent de cet homme cel^bre;

le reste en g6n6ral olTrait peu de motifs propres h. echaulTer son

g6nie; et si M. Piccini, dans cet ouvrage, a paru froid et m6me
monotone, la faute en est presque toujours au caractere du

poeme. Les meilleures scenes de cette comedie etaient si peu

susceptibles d'etre embellies par la musique, que M. Piccini a

supprim6 k diverses reprises plus d'un tiers de sa partition, sans

que fouvragc ait paru y rien perdre. Les auteurs ont jug6 a

propos de retirer cette comedie k la sixi^me representation.
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CBAH80N DE M. LB MARQUIS DE CHAMPCENETZ

A M"»* DB SAINT-ALBAN,

Air du Vaudeville de Figaro.

Sans te blesser, je veux te faire

L*61oge de la fausset6.

SI qiielque temps j'ai su te plaire,

Je lui dois ma f6Iicit6.

Si d'abord, prenant son langage,

Tu consentis a m'ecouter,

Je lui dois encor davantage

Quand tu juras de me quitter. (Ins.)

Ou'une femme fausse est piquante

Lorsque son penchant la trahit 1

Sa perfidie int^rcssante

Subjugue le cceur etl'esprit.

Rien n'alarme un amant habile,

Et le parjure est si commun !

Toi-m6me feins d'en aimer mille

Pour te venger d'en aimer un. {bis.)

tire infiddle avec adresse

Est ce qu'on exige anjourd'hui.

L'inconstance est k la tendresse

Ce qu'est I'enjouement k Tennui.

Avec la triste sympathie

S*endort la triste v6rit6.

Ton sexe est faux par modestie,

Le n6tre Test par vanit6. [bis.)

JUGEIIENT D*UN HABITANT DE LA GARONNE

SUB l'acteur du Dormeur 4veilU.

On n'est plus vrai ni plus habile,

S61on moi, qu6 c6 jeune auteur :

II nous annon<;ait un dormeur,

Et, sandis 1 U en a fait mille.

— Mon Bonnet de nidt^ deux volumes in-12. C*est encore une

nouvelle production de la plume infatigable de Tauteur de
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FAti 2240, du Tableau de Paris, des Portraits des rois de

France, etc., etc. On y verra, comme dans toutes les autres, de

la sensibilite, de I'esprit, du niauvais gout, des lieux coramuns

et quelques mani^res de voir neuves et originales. Ce sont des

reveries et des r^ves sur I'egoisrae, la royaute, lacupidite, I'opu-

lence, sur Mahomet, Semiramis, Racine, Boileau, que sais-je? et

le roman d'un monde heureux. Un des premiers chapitres est

intitule rOreiller; I'auteur y prouve que, pour 6tre heureux, il

faut ^tre bien avec son oreiller, parce que Tedredon le plusdoux

se durcit sous la tete inqui^te du mechant. Un autre moyen sans

doute d'etre bien avec son oreiller, ce serait de prendre quelque-

fois ce Bonnet de nnit-, car les r^ves qu'il contient pourraient

bien inviter aussi souvent k dormir qu'a r^ver. A travers les id^es

extravagantes et communes dont cet ouvrage est rempli. Ton

rencontre non-seulement beaucoup d'excellentes choses, mais

encore d'utiles v^rites exprimees avec une grande energie,

comme celle-ci : « Le mepris dans les grandes villes est comme
Fair infect qu'on y respire; on s'y fait. » Tacite aurait-il voulu

dire autrement ?

— On a fait depuis un mois trois nouvelles experiences aero-

statiques qui n'ont pas ajout6 beaucoup aux progr^s de la decou-

verte, mais qui ont eu cependant trop d'eclat pour que nous

nous dispensions d'en rendre compte.

La premiere de ces experiences est celle de la montgoin^re

Marie-Antoinette, construite par ordre du roi et lanc^e en pre-

sence de Leurs Majestes, de la famille royale et de M. le comte

de Haga par M. Pilatre des Rosiers, Tun des premiers navigateurs

•eriens et Tintendant des cabinets de physique, de chimie et

d'histoire naturelle de Monsieur, fr^re du roi, etc. Cette mont-

golfiere avait 86 pieds de haut sur 230 pieds 6 pouces de circon-

ference. Partie de Versailles, de la cour des Ministres, a cinq

heures moins un quart, elle est descendue i cinq heures trente-

deux minutes dans' un carrefour de la for^t de Chantilly, prfes

de la route Manon*, distant d'environ 13 lieucs de Versailles.

Les voyageurs qui montaient cette superbe montgolfiere, M. Pi-

litre des Rosiers et son ami, M. Proust, chimiste allemand connu

1. M. Ic prince dc Condd a bien voulu ro&rquer lui-mCmc sur la carto de

Chantilly le lieu de la dcsccntc de no» voyagcure, auqucl il a donn6 Ic nom de

Rosier. (Mbistbi.)
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avanlageusement par differentes d^couvertes, n*ont 6prouv6 dans

celie roule aucun accident, mais Tun et Tautre se doutaient si

peu de Tespace qu'ils avaicnt parcouru avec tant de rapidite,

qu'au moment de la descente ils croyaient 6tre encore dans une

clairi^re du pare de Vei-sailles. Arrives doucement a terre, le

vent, qui dans ce moment soufllait assez fort, renversa la mont-

golfi^re avec la galerie et le rechaud qui y adheraient. La flamme,

s*^chappant alors par la grille des fourneaux, se porta sur quel-

ques cordages de la galerie; il y avait k craindre que I'embrase-

ment ne devint g^n^ral. Toute I'activite des deux voyageurs, qui

rest^rent longtemps seuls, ne parvint qu'avec beaucoup de peine

k sauver les pieces les plus essentielles de leur vaisseau, la

calotte et le cylindre*; le reste fut consume par les flammes ou

livre a la curiosite des habitants, que la nouveaute du spectacle

faisait accourir de toutes parts en foule. Le vent sud-ouest etant

assez considerable au moment du depart, M. Pilatre avait prevu

Taccident, avait m^me songe au moyen de le prevenir ; c'etait

de donner au rechaud la forme d'une lanterne sourde. Mais

cette reparation aurait exige plusieurs heures de travail, et Ton

ne voulut point remettre I'experience a un autre jour. Assuree

qu'il n'y avait aucun danger pour les voyageurs, Sa Majeste avait

declare qu'elle consentait a sacrifier la machine en totalite plutot^

que de voir le public s'en retourner mecontent.

Je ne con^ois pas qu'il soit possible d'offrir aux regards de

I'homme un spectacle plus magnifique et plus imposant que celui

de I'elevation de cette prodigieuse machine. Ce qu'on aper^ut

d'abord au milieu de I'estrade, lorsqu'on eut enleve les toiles

qui abritaient tout I'appareil, ne presentait au premier coup

d'oeil que I'apparence d'une tente ordinaire dont on n'a pas en-

core achev6 d'assujettir les mats etles piquets; mais, au bout de

quelques minutes, le d^veloppement de cette masse informe devint

sensible ; on en vit sortir comme par une puissance magique

une immense coupole qui semblait 6tre toute en pierre de taille*.

Les deux parties du cylindre qui la soutenaient olTraient sur un

fond d'azur d'un c6t6 le chifTre de la reine, de I'autre les armes

1. II ne faut pas oublicr le pavilion blanc qu'ils avaient arborS, portant les

armes de la reine et sur le rovers Marie-Antoinette. Nos argonautes oat fait hom-
raage de ce pavilion a M. le contrdleur g6n6ral. (Meister.)

2. Cette calotte 6tait form6e de 1540 peaux de moutons. (Id.)
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du roi vis-k-vis une gerbe; sur une autre face, le chiffre de Sa

Majeste enlace avec celui de la plus ancienne maison alliee de la

France, en opposition avec un bras garni d'une echarpe blanche

et dont la main vient de recevoir une couronne avec des lauriers.

Toutes les coutures du cylindre et du cone, etant trac^es en

jaune, dessinaient tres-exactenient la coupe de la montgolfiere.

La galerie surmontee d'un socle jaune 6tait peinte en mosaique

fond or et parsemee des chilTres du roi, de la reine et de fleurs

de lis. L'intervalle entre chacune des cordes qui la suppor-

taient ^tait figure par des draperies qui, en cachant les attaches,

representaient douze croisees ou niches de 11 pieds de haut sur

7 de large.

En voyant le d^veloppement de cette etonnante machine qui,

cachee un instant auparavant sous une estrade peu elevee, ne

tarda pas a dominer le faite de tons les palais dont elle etait

environnee, echapper ensuite sans effort k cette multitude de

bras qui la retenaient, et, apr^s avoir requ dans son sein deux

mortels intrepides, s'elever majestueusement et se frayer une

route nouvelle atravers I'immensite des airs, imagination, dis-je,

frappee d'un spectacle si grand, ne pouvait-elle pas croire un

moment assister a la creation d'un monde nouveau et le suivre

au sortir du neant, s'elancant fierement dans I'espace pour aller

se reunir a tons ceux qui parcourent deja depuis tant de si^cles

r^ternelle enceinte de ce vaste univers ?

Si I'experience du 23 juin fut propre k echauffer les t^tesles

plus froides, celle du 11 juillet parut faite expr^s pour depiter les

partisans les plus enthousiastes de la science aerostatique. 11 y

avait deja plus de six mois que M. Janinet, assez habile graveur,

et M. I'abbe Miolan, qui fait des cours de physique a bon march6

pour tout le monde et gratis pour M'"" Janinet, avaient fait im-

primer dans tous les journaux le prospectus d'une experience

aerostatique sup^rieure k toutes celles qu'on avait vues jus-

qu'alors. Leur machine, en y comprenant la galerie, devait avoir

plus de 100 pieds de hauteur, son diam6tre 84, et sa circonf^-

rence 26/i. Elle devait 6tre montee par quatre voyageurs, les

deux auteurs de Ta^rostat, M. le marquis d'Arlandes, le premier

compagnon de voyage de M. Pildtre des Rosiei-s, et M. Bredin,

mecanicien. Pour simplifier I'appareil de la machine, ils avaient

annonc6 qu'ils suppprimeraicnt I'estrade ou on la pla^ait ordi-
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nairement, ainsi que les mats exterieurs, en y suppleant par des

mto ponalifs, fix^s k la galerie et destines a voyager avec elle.

lis avaient declare que, ne voulantpas donner au public un spec-

tacle d6ji connu, ils se proposaient, dans leur experience, Tessai

de deux moyens physiques de direction, dont Tun, imagine par

M. Joseph de Montgolfier, consistait dans une ouverture laterale

pratiqu(^e au ballon ; I'autre, invents par eux-memes, dans la

construction ingenieuse de deux petits ballons adaptes a la ma-

chine; Tun, rempli d'air inflammable, devait s'elever au-dessus

du grand aerostat, k cent cinquante pieds, I'autre, plein d'air

atmosph^rique, devait ^tre suspendu a la m^me distance au~

dessous.

Ce prospectus, tout seduisant qu'il 6tait, n'excita pas d'abord

un grand int^ret ; mais, a force de le rep^ter dans les feuilles perio-

diques plus connues, on etait parvenu a rassembler un assez grand

nombre de curieux a 3 et a 6 francs. G'est dans I'enclos separe

du jardin du Luxembourg, enclos destin6 par Monsieur a faire de

nouvelles rues, que I'aerostat de MM. Miolan et Janinet devait

s'elever le dimanche 11 juillet, a midi precis. Nous avons eu

celte annee pen de jours aussi sereins, aussi beaux que ce jouri

jamais memorable. Depuis que le Luxembourg existe, cette pro-

menade ne parut peut-6tre jamais ni plus agreable ni plus bril-

lante. Tout le monde s'etait empresse de s'y rendre d^s les onze

heures du matin. Ces antiques allies offrant tour k tour I'idee

d'une regularite imposante et celle de la negligence la plus

simple et la plus heureuse, le contraste d'un lieu dont I'aspect

est naturelleraent champ^tre et solitaire avec la multitude qui le

remplissait alors ; un ciel brulant et du plus bel azur, une foule

de femmes jolies, le mouvement qu'inspire une attente interes-

sante, le plaisir d'errer pendant la plus grande chaleur sous des

berceaux de verdure si sombre et si fraiche, tout semblait se

r^unir pour former un spectacle charmant. L'impression en fut

si sensible et si g^n^rale que personne ne parut s'impatienter

beaucoup d'apprendre que I'experience, annonc^e pour midi

precis, ne pourrait avoir lieu qu'^ trois ou quatre heures du soir.

On continua k se promener dans le jardin jusqu'au moment oil

Ton fut averti par une premiere bo!te qu'il etait temps de passer

dans I'enclos et qu'on allait allumer le feu. Ici commence I'histoire

lamentable de MM. Miolan et Janinet : soit que les dimensions
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de leur aerostat fussent raal combin^es, soit que I'enveloppe en

fut trop permeable, soit que le lieu d'ou ils s'etaient propose de

s'elever et qui etait un bas-fond fut peu favorable au succes de

Texperience, soit enfin que la chaleur de T atmosphere detruislt

les rapports necessaires entre I'air renferme de la machine et

I'air exterieur, il n*y eut jamais moyen de I'elever d'un demi-

pouce ; on ne parvint pas meme k le remplir k moitie. On eut

beau forcer le feu, rien ne r^ussit; la calotte se trouva bientot

pcrc^e ou par le feu ou par un des mats qui le soutenaient, et

il fallut tout abandonner. Les Suisses, qui gardaient I'enceinte

depuis six heures du matin, se mouraient de chaud, de fatigue et

surtout de soif : on se hata de les congedier, et la foule, qui

assiegeait toutes les grilles, penetra dans I'enclos. Pourse venger

d'une attente si longue et si vaine, elle se jeta sur TatTostat, le

mit en mille pieces et se fit une fete d'en bruler les debris avec

toutes les chaises qu'on ne put sauver de sa fureur. Heureuse-

ment pour eux, MM. Janinet et Miolan avaient disparu; la popu-

lace les cherchait partout et si, dans ce premier moment de folie

et de petulance, elle les eut d^couverts, ils auraient assurement

mal passe leur temps. Depuis, nos pauvres physiciens n'ont cesse

de se voir hues et bafoues de la mani6re la plus cruelle sur tous

les treteaux de la foire, en chansons et en caricatures de toute

esp^ce; nous rapporterons a la fm de cet article quelques-unes des

moins mauvaises.

11 n'eut pas ete extraordinaire que le malheureux succ6s de

cctte derni^re experience eut un peu dc'goute le public de la

manie des balloiis, mais on a vu bientot le contraire. Deux jours

aprte, toute la bonne compagnie de Paris n*a pas craint de passer

trois nuits de suite sur les grands chemins pour ne pas manquer

Texperience que MM. les fr6res Robcit devaient faire, dans le

pare de Saint-Cloud, de leur nouveau ballon construit parl'ordre

et aux frais de M^'' le due de Chartres. L' incertitude du jour

precis, la fatigue des toilettes, I'incommodite de I'heure (on

savait que ce serait de grand matin) n'ont pu arr^ter nos plus

jolies femmes. 11 y en am^me eu un assez grand nombre qui out

eu le courage de passer toute la nuit sur le liou m^nic de I'exp^^

rience. C'est le jeudi 15, h huit heures du matin, que leur attente

a M remplie. L'endroit du pare d'ou le ballon s'est dev6 est

appel^ la pifece des vingt-quatre jets; c'est un superbe bassin
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au-dessus de Torangerie, domine par un vaste amphitheatre de

gazon dont le sommet et les deux cotes sont couverts par un

ridoau de la plus belle verdure. Ce magnifique amphitheatre dont

la nature semble avoir pris plaisir a tracer elle-meme I'auguste

architecture, ce magnifique amphithealre, garni d'un nombrepro-

digieux de spectateui-s, occupes a contempler une des plus

grandes merveilles de I'industrie humaine, n etait-il pas fait pour

nous rappeler tout ce que nous ont dit les anciens des spectacles

brillants de leurs jeux olympiques?

Rien de plus leger, de plus magique, de plus elegant et de

plus noble tout k la fois que la forme de cenouveau char aerien.

Deux jeunes femmes (c'etaient M"" Robert) tenaient les deux

cordes qui servaient a le conduire lorsqu'on le fit avancer du

fond de I'orangerie sur le devant du bassin. La forme de

I'a^rostat CMait cylindrique et terminee par deux hemispheres de

30 pieds de diam^tre. On I'avait preferee comme presentant la

plus petite surface possible k la resistance de I'air, sans rien

alterer de la capacite. Dans le milieu de I'aerostat, ALM. Robert

avaient suspendu un ballon destine a contenir de I'air atmo-

spherique, et voici quel en etait I'objet : la dilatation devant avoir

lieu sur I'air inflammable jusqu'au terme de son enveloppe totale

devait en mSme temps comprimer le ballon interieur et en faire

sortir I'air atmospherique en raison proportionnelle ; un soufflet,

place dans la galerie, etait propre a remplir le ballon interieur

apr6s la compression necessitee dans la dilatation de I'air inflam-

mable et a donner aux voyageurs un exces de pesanteur relatif a

la quantity d'air atmospherique introduite dans ce ballon. Une
fois en 6quilibre par I'atmosph^re, ils devaient par ce moyen
monter et descendre k volonte sans aucune deperdition d'air in-

flammable. L' intention de nos jeunes artistes etait de diriger

cette machine avec des rames de 12 pieds de surface, fixees a

un levier de 10 pieds de long et placees a une extremite de la

galerie, en opposition avec un gouvernail de 54 pieds de surface

applique k I'autre extremite. Telles etaient leurs dispositions

principales. La galerie ofl'rait la forme d'un rectangle au milieu

duquel on avait 6leve une esp6ce de pavilion bleu richement

d6cor6 etsurmonte d'un aigle d'or. A la grace, a I'elegance avec

lesquelles cette machine etait construite, k la prestesse et a la fa-

cilite avec lesquelles on la vit partir de terre aussitot que les
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quatre voyageurs eurent donne le signal du depart, on eut dit

qu'il y avail un demi-siecle qu'on s'etait occupe de la perfection

de cet art merveilleux. Les quatre voyageurs etaient M^'" le due

de Chartres, les fr^res Robert et un de leurs parents.

Quelque leste et brillant que fiit ce nouveau char, quelque

peu d'espace qu'il ait parcouru du point de son elevation a celui

de sa descente, aucun de nos voyages aeriens ne fut encore

marque par des evenements plus dangereux; ce sont les premiers

de nos argonautes qui aient essuye une veritable lempete et qu'on

puisse dire avoir ete menaces de faire naufrage. Mais c'est a

MM. Robert qu'il faut laisser le soin d'en faire eux-m^mes le

recit ; nous allons transcrire ce qu'ils en ont dit dans le Journal

de Paris :

« La montre marquant 7 heures 42 minutes, le baroraetre

au niveau de la mer 28 pouces 5 lignes, et du lieu du depart

28 pouces 3 lignes 1/3, le lhermom6tre 13 degres 1/2 au-dessus

dez6ro, le vent nord-ouest et le temps charge de vapeurs epaisses,

apr^s avoir pese I'exces de legerete de notre machine en pre-

sence des spectateurs, nous nous disposames a quitter la terre,

enivres du plaisir de recevoir les temoignages d'inter^t et de

confiance que nous avions le bonheur d'inspirer. Aleves a cent

toises par le temps le plus calme, et pointant du sud-est, un petit

coup de vent nous fit devier au nord-nord-est, mais le secours

d'une seule des rames de notre droite nous retablit dans notre

premiere cHrection en inclinant faiblement le gouvernail au

nord-est. Pendant cetle courle man(EUvre, nous montions tr^s-

sensiblement, et bientot la terre se deroba k nos yeux. Emportes

ou plut6t ensevelis au milieu d'une vapeur dense, des tourbillons

de vent s'empar^rent de notre machine et la firent tourner trois

fois de droite et de gauche en un moment. Les secousses vio-

lentes que nous eprouvames nous firent abandonner toutes les

machines deslin'^es k nous diriger, et nous primes alors le parti

de dechirer le tafl'otas de notre gouvernail pour 6ter prise au

vent qui agissait avec Taction la plus violente. Jamais spectacle

n'offrit une horreur plus interessante. Lne mer de nuages

informes se roulant les uns sur les autres semblait devoir nous

interdire pour jamais le retour sur la lerre. L*agitation de notre

aerostat devint plus forte encore; nous entendimes casser les

cordes de sole qui suspendaient le ballon interieur. Devenu libra,
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il tomba sur rorifice inl^rieur de notre appendice et le boucha.

Co coup de vent le saisit en dessous. Le thermometre donnant

•lore 5 degrds au-dessus de z^ro, nous fumes emportes rapi-

dement k la surface de la vapeur ou le soleil, en nous rendant le

sentiment de I'existence de la nature, nous vint causer une dila-

tation precipitee. Nous avions alors 2A pouces de mercure. Nous

tent&mes, avec un biiton, de repousser le ballon qui bouchait

I'appendice de notre aerostat, mais la dilatation le pressait si fort

sur I'orifice que tons nos efforts furent vains, et bientot la diffe-

rence de sa capacity le fit crever. Nous montions pendant ce

temps ^ 2'2 pouces 11 lignes de mercure, ce qui donne, selon le

module barometrique de M. Deluc, 830 toises. Nous jugeames

qu'il etait prudent de faire, dans le moment m^me, une ouver-

ture k la partie inferieure de notre aerostat. M^' le due de

Chartres* prit lui-nieme un des etendards et fit deux trous a

I'a^rostat qui se dechira d'environ 7 a 8 pieds ; nous descendimes

trte-promptement. Nous n'apercevions alors ni ciel, ni terre; un

moment aprte, nous decouvrimes la campagne, et bientot ensuite

une femnie qui gardait les vaches, precipitant sa fuite en raison

de la frayeur que nous lui causions. Nous alliens descendre au

milieu de I'etang de la Garenne, mais nous jetames dans cet

6tang un sac de sable de 60 livres, et cela nous porta sur le sol k

la distance d'environ trente et quelques pieds du bord.

« Quoique notre descente ait ete acceleree, personne de nous

n*a H€ blesse et de six bouteilles pleines, que nous iivions sim-

plement posees sur le plancher de la galerie, il ne s'en est trouv6

qu'une seule de cassee. »

i. La calomnie ne s'cst pas content^e de remercler ce prince du magnifique

•peclacle qu'il avail bien voulu donncr au public par cette brillante experience en
le gratiflant de mille mauvais calcinbours et de couplets dict<5s par la plus gros-

ilire m6€hancct6, elle n'a pas m6mc craint d'attribuer k une vaine pusillanimite

U prompttlude d'une descente que toutes Ics ciixonstances n6cessitaient absolu-

mcot. Colic imputation est si fausse que le prince est, des quatre voyageurs, le

lenl qui ait conscrv6 toutc sa presence d'esprit. Quand il fut d6cid6 qu'on ne pou-
iJt M aauvcr qu'cn pcrcant le ballon, il prit lui-m6me froidcmcnt un des Eten-

dards, et avanlde tairc la d6chirure, il r6pcta deux fois aux fr6res Robert : « Est-ce
TOtrc dernier mot? » Ixjs personnes qui se trouv6rent la au moment oil I'adrostat

eut touchd icrrc nous ont assur^ qu'il 6tait le seul qui ne pardt pas 6tourdi d'une
cbate si pi^cipit^. (MnsTsa.)
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UNE

DES CENT ET UNE CHANSONS
CHANTEBS DANS LBS RDBS

SDR LA BELLB EXP^RIENCB DU BALLON DO LCXBHBOORG.

DIALOGUE

ENTRE UN FILS BT SON CHER PERB.

Sur I'air de la MeunUre.

Que vites-vous en voyageant

A Paris, cher pere ?

Ce s6jour dont on parle tant

A-t-il su vous plaire ?

— J'ai vu le ballon de Miolan

Par derrifere et par devant»

C*est un fier compare

Que c'fabb^ Miolan

!

Quel chemin prit-il en partant,

Dites-moi, cher p^re ?

Est-ce le nord ou le levant

De notre h^misphdre?
— II n'a pas qultt6 le couchant

Par derri6re et par devant.

C'est un fier compere

Que c't*abb6 Miolan I

Ce ballon n'a done pas pris vent,

Dites-mol, cher p6re?

— On Pa travaill6 vainement

Par devant derri6re:

11 a rat6 compltitement

Par derri^re et par devant.

Cest un fier compare

Que c't'abbd Miolan I

Ou'a done m^rit6 ce savant,

Dites-mol, cher p6re?

Car toute peine assur6ment

Porte son salaire.

— II a m<^rit6 cb&timcnt

Par derritjre et par devant

:

Le fouet par derri^re,

Soufilets par devant.
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COUPLETS SUR LE MfiME SUJET.

Plaignons ce pauvre abb6 Miolan

Qui voulut s'enfler pr^s des Carmes*;

Cest pour rendre hommage au couvent

Qu'ii Vint y inettre bas les armes.

Physlciens de nouvelle esp^ce,

Dont le ballon devait narguer tous les ballons,

Vous en avez perdu bien des (^chantillons,

Mais vous avez gard6 la pi^ce *.

IMPROMPTU

AUX AUTEURS DIJ NOUVEL AEROSTAT.

On a toujours jusqu'i present

Lanc6 sur les ballons quelques traits de satire :

Mais du v6tre on ne peut pas dire :

Autant en emporte le vent.

Une des plus jolies caricatures faites sur la desastreuse expe-

rience du 11 juillet represente I'abbe Miolan en chat avec le

manteau et le petit collet, miaulant sous la verge du Suisse qui

crie :

Au chat! au chat! au chat! qu'on s'arme, qu'on le fesse;

Tandis qu'on est tranquille, il emporte la pi6ce.

Une autre a pour titre la Reception des sieurs Miolan et

Janinet a VAcadhnie de Montmartre ^
. On les y voit, le premier

avec une t6te de chat, I'autre avec une t^te d'ane, dans un char

ai^rostatique traini^ par six baudets, les naseaux au vent, hennis-

sant k leur mani^re, et passant entre deux files de dindons qui

1. Le couvent des Carmes est vis-i-vis le jardin du Luxembourg. (Meister.)
2. Le roproche est cruel, car on assure que la recette n'a pu couvrir les frais

de cctle triste experience, et que MM. Miolan et Janinet y perdent chacun une
ceoutine de louis. (In.)

3. Cettc piico a I'aqua-tinte a pour pendant une autre intitul6e Jugement

deflnitif des sieurs }liolan et Janinet. Les trois caricatures decrites par Meister

ont cu de nombreuses imitations ou contrefa(;ons, la plupart fort grossi^res. L'ico-

nographie adrostatique prit alors un devcloppement considerable. On en peut
juger en parcourant au Cabinet des estampes la volumineuse s6rie intitul6e His-

toire des balhnt.
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les admirent. line Renommee qui tient dans sa main le tableau de

leur chef-d'oeuvre Ics pr^cMe, et I'auguste assembl^e de leurs

confreres les attend sur le sommet de ce nouveau Parnasse au

railieu des moulins qui en ont consacre la gloire.

Une gravure, dont I'execution est soignee, presente dans le

fond le ballon enflamm^ et sur le devant la grande troupe des ani^

maux ciirienx qui ont fait le divertissement de la ville et de la

(Our. G*est ainsi qu'on designe dans Tinscription le groupe denos

quatre voyageurs. Le marquis d'Arlandes est un loup coifle d'un

grand chapeau a plumet et revetu d'un habit d'uniforme, la patte

sur la garde de son epee; il jette sur les deux chats Miaulan et

Jean Minet un regard rempli d'indignation et de fureur. Le me-

canicien Bredin, sous les traits d'un de ces chiens k longs poils

qu'on appelle gredins, est represente aboyant apr^s ses trois

compagnons d'infortune.

AOUT.

M. Diderot n'est plus *
: c'est le 31 juillet qu'il est mort aussi

doucement et aussi. inopinement qu'il I'avait toujours desir^. II y

avait plusieurs annees qu'il 6tait dans un etat de langueur tr^s-

alarmant ; depuis six mois surtout, on le voyait menace d'une hy-

dropisie de poitrine dont les symptdmes ne laissaient plus aucune

esp^rance aux ressources de I'artqui I'avait conseiTejusqu'alore,

lais le dernier jour de sa vie, loin de se sentir plus mal qu'i

Tordinaire, il parut avoir repris un peu plus d*app6lit. II causa

[le matin assez longtemps et avec la plus grande liberty avec son

1. Ce ricit de la mort de Diderot (qui manquait dans les ancicnncs Editions) a

publid par M. Taschoreau dans la lievue rHrospective (2* sirie, t. VI, p. 465)

>mine empnint^ k un manuscrit do la btbUoth6que de Weimar; or cctte biblio-

i^ue ne possdde de la O rrespondance liUeraire proprcment dite qu'un volume

nfermant, sous le titre de Relation d$ Grimm d CiMrleS'Augwte (1780), une
>picde Jacques U Falaliste et do la Htlioieuse, plusquelqucslcttrcsmanuscritea

}u imprim(Sc8 qui semblent appartenir k la Correspondanet secrile de M(^tra. Dans le

lanuscrit de Gotha. le fragment T^y6\6 par M. Taschereau pr6c^o le tit re de la

lite de la HifutcUion (THelvetius, et Meisler commence ainsi : « Lc c^l^bro auteur

cet 6crit nVst plus. » Nous nous sommes permis do remplaccr cettc p^riphrase

[qui eCit 6t6 inintelligible ici, par le nom m6me du philosopho.

XIV. %



18 CORRESPONDANCE LITTfiRAlRE.

ami le baron d'Holbach; il se mit gaiement k table, et c'est au

moment m^me ouil venaitdedire a sa femme : II y a longte7nps

que je n'ai mangi avec autant de plaisir, qu'elle vit tout k

coup ses yeux s'^eindre. A peine eut-elle le temps de s'en aper-

cevoir et de lui demander s'il se trouvait plus incommode ; il ne

put luir^pondre, il avait d6ji cesse de vivre et de soufTrir.

Une fin si subite, jointe aux egards avec lesquels il avait recu

Tannic derni^re les visites du cure de Saint-Sulpice, paroisse sur

laquelle il demeurait alors, n*a laisse aux pretres aucune

apparence de motifs pour troubler ses derniers moments, ni pour

lui faire refuser les derniers devoirs.

Le cure de Saint-Roch, sur la paroisse duquel il est mort,

dans la maison que M. de Grimm avait ete charge de louer pour

lui au nom de S. M. I'imperatrice de Russie, a bien cru devoir

faire d'abord quelques difficultes fondees sur la reputation trop

bien etablie du philosophe et sur la doctrine repandue dans ses

Merits, doctrine qui n'avait ete dementie par aucune profession

publique; mais ces scrupules ont cede aux considerations qui

lui ont ete presentees par le gendre du defunt, M. de Vandeul,

et surtout k la demande, assez interessante pour un cure, d'un

convoide 1,500 a 1,800 livres.

Tons les manuscrits de M. Diderot sont restes entre les

mains de sa veuve. Nous ignorons encore s'il* a fait quelques dis-

positions k cet egard, mais il est plusieurs de ses ouvrages dont

son amitie avait bien voulu nous confier la premiere minute. Ce

d6p6t nous est d'autant plus precieux, que nous ne nous per-

mettrons jamais de faire un autre usage que celui que nous en

avons fait jusqu'ici, de son aveu, dans ces feuilles auxquelles il

n'avait cesse de prendre un interet que tons nos efforts ne sau-

raient suppleer, et qui suffirait seul pour nous laisser d'^ternels

regrets, quand nous partagerions moins vivement tons ceux dont

la perte de cet homme cel^bre afllige les lettres, la philosophie

et I'amitie.

— On vient d'essayer encore sur le Theatre-Italien deux sujets

tir6s des contes de M. de Voltaire, VEducation dun prince, sous le

litre da Due de Bdn^vent, comedie en trois actes et en vers

libres S de M. Lieutaud, auteur (}! lUraclite, pi^ce tombee I'ann^e

1. Repr68ent6e pour la premidre fois le 40 juillet 1784.
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derni^re sur ce m^me theatre, et Candide, sous le titre de

Liandre-Candide, opera-vaudeville, en deux actesS de M. Ra-

det, deja connu par quelques parodies, et du sieur Rosi^re, un

des acteurs de la troupe.

VEducation d'lin prince n*a eu aucun succ^s ; elle n*a M
jouee qu'une seule fois; mais comme on en annonce tous les

jours une seconde representation, on suppose que I'auteur y fait

des changements. 11 lui sera bien difficile de faire un beau drame

de ce conte si charmant. Les trois incidents qui preparent le

changement du prince sont, dans I'ordre naturel des choses, k

une trop grande distance Tun de I'autrepour pouvoir ^tre r^unis

avec quelque vraisemblance dans le court espace d'une comedie.

II est peut-etre assez curieux de rappeler que M. de Voltaire

avait tent6 lui-m^me de transformer son conte de VEducation

d*iin prince en opera-comique ; il I'avait fait pour Gretiy, qui, k

son retour de Rome, k I'age de vingt-deux ans, avait passe une

annee pr^s de lui, a Geneve, occupe a lui donner des lemons de

chant*. Cefut M. de Voltaire qui, sans aimer la musique, devina

son talent, et Tengagea a venir k Paris ; c'est done encore a I'au-

teur de la Ilenriade que nous devons celui de Sylcain, deZ(hnire

et Azor et de tant d'autres compositions charmantes perdues

pour nous, si ce grand homme n'eut pour ainsi dire force le jeune

musician k venir essayer son genie sur le theatre de la capitale.

M. de Voltaire dedaignait avec raison le genre de Topera-comique

;

il avait fini cepenclant par ceder aux sollicitations du jeune musi-

cien, qui fut plus d'un an k Paris sans pouvoir trouver un poeme

k mettre en musique. M. de Voltaire, en envoyant son po6me de

VEducation d'un prince k Gretry, exigea qu'il tut son nom aux

jCom^diens. La pi6ce ayant 6t6 lue, selon I'usage, ices messieurs,

ce nouveau coup d'essai des talents de I'auteur de Zaire et de

Mahoynct fut juge unanimement indigne du Thc^atre d'Arlequin.

Ces juges furent tr^s-etonnes quand, longtemps apr6s, ils surent

i. Leandre-Candide, ou Um Reconnaistancei en Turquie, repr^sontde pour U
premidro fois lo 27 Juillot 1784.

S. Le Baron d'Otrantej op6ra-comi«iuo, Urt do I'^ducation dun prince, fut

feriten 1769; il o'a Jamais 6t& reproHont^ ot il no scmblo pas quo Gn^try ait

compost aucun morccau sur ce livrot. Voir ravortifsement do Decroix ct la note

do Beuchot en t^tc de cctto pi6ce, OEuvrtt compUlet dc Voiuire (6dition^Garaier

frferes), tome VI, p. 573.
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quel 6lait Tauteur de Touvrage qu'ils avaient ainsi dedaigne ; ils

voulurent en vain revenir de leur jugement ; les amis de M. de

Voltaire crurent qu'il pouvait encore lui rester quelque gloire

sans qu'il eut essaye ses forces dans une carri^re aussi sublime

et aussi hasardeuse.

Uandre-Candide n'est, comme nous I'avons dit, que le de-

nouement de Candide mis en action ettravestien style de parade.

Leandre-Gandide retrouve dans une hotellerie et Martin et Pan-

gloss. Cette bagatelle, assez platement ecrite et plus froidement

intriguee, a cependant reussi, grace a la gaiete de quelques vau-

devilles, aux jeux de mots de quelques refrains dont I'indecence

a fait le succ^s. On pardonne une polissonnerie lorsqu'elle est

spirituelle ; notre parterre, plus indulgent aujourd'hui, fait sou-

vent grace a une platitude uniquement parce qu'elle lui rappelle

une polissonnerie.

— On a donne, le 11 aout, sur le Theatre-Italien pour la

premiere fois, les Deux Rubans^ ou le Rendez-vous, opera-comique

en un acte. Les paroles sont de M. Pariseau, connu deja par plu-

sieurs bagatelles du mtoe genre qui ont reussi. La musique est

de M. de Blois, violon de I'orchestre de ce theatre.

Cette petite pi^ce est ecrite avec gaiete. L' intrigue en est

faible, mais les details de la scene principale sont assez naifs,

assez piquants, pour faire pardonner I'invraisemblance de la

situation qui les am^ne. La musique faible, sans originalite, n*a

eu qu'un succ^s mediocre, et laisse concevoir peu d'esperance

du talent de ce nouveau compositeur.

— On a donne, le 13 aout, sur le meme theatre, VAmour cl

V^preuve, comedie en un acte et en vers, attribuee h M. Faur,

secretaire de M. le due de Fronsac. Cette petite comedie, dont le

fonds manque egalement d'action et de v^rite, presente cepen-

dant une espfece d'inter^t et de mouvement dans sa marche qui

Ta fait r^ussir. L'auteur a eu Tart d'engager ses personnages

dans des situations dont Tembarras est assez comique. Le style

de ce petit ouvrage a paru en general agreable et facile ; il decile

un talent exerc^ par I'etude de nos bons modules.

— Rapport des commissaires charg6s par le roi de Vexamen

du magnHisme animal^ imprim6 par ordre du roi, Le roi avait

nomme, lel2 mars, des medecinschoisisdans la Facultede Paris,

pour faire I'examen et lui rendre compte du magnetisme animal
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pratique par M. Deslon ; et sur la demande de ces quatre m^de-

cins, MM. Majault, Sallin, d'Arcetet Guillotin, Sa Majeste leur avail

associe, pour proceder avec eux a ce travail, cinq des membres

de TAcademie des sciences, MM. Franklin, Le Roy, Baiily, de

Bory et Lavoisier. Le nom des savants employes a I'examen et k

I'analyse de cette pretendue d^couverte, et 1' importance dont il

etait de constater ou d'aneantir I'existence de ce nouvel agent

general de la nature, suflisaient pour fixer Tattention publique

sur ce rapport. II avait ete provoque, ainsi que nous avons eu

I'honneur de vous le dire, par M. Deslon, au moment oii M. Mes-

mer ouvrait une souscription a cent louis par tete, qui a et6

portee a pr^s de trois cents personnes ; les inities dans les secrets

du magnetisrae animal en publiaient partout les miracles, et

plusieurs en avaient repandu la manipulation dans la plupart de

DOS provinces.

Ce rapport, dans de pareilles circonstances, a ete regu avec

le plus grand empressement ; c'est un excellent module de la me-
thode qui devrait toujours diriger ces sortes d'ouvrages destines

k I'instruction publique. M. Baiily, charge de la redaction, a eu

I'art d'embellir la secheresse de la mati^re par le charme dun
style 6l6gant et simple. Apr^s avoir expose rapidementla doctrine

de M. Deslon sur I'agent queM. Mesmer pretend avoir decouvert,

il conduit ses lecteurs au traitement public du magnetisme ; il

d^crit les moyens employes a ce traitement : « Un baquet rempli

d'eau d'ou sortent plusieurs branches de fer coudees et mobiles

que Ton s'applique directement sur la partie malade; des cordes

dont chacun s'entoure; la chatne que Ton fait en se tenant par

les mains, en appliquant le pouceenlre le doigt index et le pouce

de son voisin ; alors, en pressant le pouce que Ton tient ainsi,

rimpression re^,ue k la gauche se rend a la droite et circule k la

ronde.

« Un piano-fort6 est plac^ dans le coin de la salle ; on y joue

diff^rents airs sur des mouvemenis varies, et Ton joint quelque-

fois la voix aux sons de cet instrument.

« Tous ceux qui magn^tisent ont k la main une baguette de

fer longue de dix k douze poucas. »

Tels sont les grands moyens employes pour produire ces

ph^nom^nes qui ont exalt«^ tant de t^tes. Les commissaires se

sont assures, au moyen d'un dlectrom^tre et d'une aiguille de
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fer non aimantee, que le baquet ne contient rien qui soit elec-

trique III aimant^ ; M. Deslon leur a declare de plus qu'il ne con-

tenait aucun agent physique capable de contribuer aux effets

annonces du magnetisme, et les commissaires s*en sont con-

vaincus.

Le rapport d^veloppe ensuite la niani^re d'exciter, de diriger

le magnetisme.

Les malades, ranges en tr^s-grand nombre autour du baquet,

re^oivent le magnetisme par les branches de fer qui trempent

dans le baquet, et dont ils appliquent les pointes arrondies sur

la partie malade, par la corde enlacee autour de leur corps, par

runion de leur pouce avec celui de leur voisin, par le son du

piano-forte ; ils sont encore magnetises directement au moyen de

la baguette et du doigt du magnetisant qu'il prom^ne devant

leur visage, dessus ou derri^re la t^te, en observant la direction

des p61es. « Mais ils sont surtout magnetises pari' application des

mains, par la pression des doigts sur les hypocondres et sur les

regions du bas-ventre; application souvent continuee pendant

longtemps et quelquefois pendant plusieurs heures. »

C'est alors surtout que les malades offrent ce tableau vari6

de diflterentes crises. Quelques-uns n'^prouvent rien, d'autres

toussent, crachent, sentent une chaleur locale ou universelle, ou

sont agites ou tourmentes par des convulsions. Ces convulsions

se propagent ; selon la nature des sujets, elles portent le trouble

et Tegarement dans les yeux, font pousser des oris per^ants,

verser des pleurs, et occasionnent des hoquets et des rires immo-
d6r^.

Tels sont les efTets que les commissaires ont vu produire dans

le traitement public, et ils ont observe que les femmes en

general en 6taient le plus susceptibles. lis se sont occupes k en

d6m6ler les causes, et le but essentiel de leurs premieres expe-

riences a 6te de s'assurer de I'existence de I'agent qui les produi-

sait : ils n*ont pu la constater par le moyen des sens ; ce fluide

6chappe k tous; et comme son action ne parait et ne pent etre

aper^ue que par celle qu'il exerce sur les corps animus, c'est par

la recherche des moyens qui la pr^parent et par 1'analyse des

mSmes effets, sans le secours du magnetisme, que ces obsei-va-

teurs en ont detruit I'illusion. lis ont fait sur eux-memes leurs

premieres experiences, et se sont fait magnetiser k diverses re-
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prises par M. Deslon, en obsei*vaDt de ne se point rendre trop

attentifs a ce qui se passait en eux ; aiicun dU'iix na rien senti

oil dn moins n*a rien eproiiv^ qui fiit de nature h Ctre altribu^

h Caction du magnHisme, lis se sont determines ensuite a isoler

du Iraitement public huit sujets diflerents pour observer si le

magnetisme agissait sans le concours des effetsque produisent na-

turellementrimitation, Timagination, si puissantes surtout sur des

temperaments faibleset sensibles, lorsqueleurmobilite, si depen-

dante des nerfs, est encore excilee par des frictions faites sur les

parties du corps auxquelles ces nerfs correspondent davantage,

ou qui sont le si^ge m^me des plus irritables.

Nous voudrions pouvoir rappeler ici toutes ces diverses expe-

riences faites avec autant de soin que de sagacite, et presque

toujours en presence de M. Deslon. Ce qui en resulte, c'est que

les sujets les plus accoutumes a eprouver ces commotions, ces

crises, ces convulsions, les seules preuves sensibles de I'existence

du magnetisme animal, isoles les uns des autres et surtout du

traitement public, n'en ont point ou presque point eprouve. Les

enfants, dont I'organisation delicate est si faible et si sensible,

mais qui sont moins susceptibles de preventions, echappent par

la m6me au pouvoir du magnetisme. Cette observation a engage

les commissaires a faire bander les yeux de diverses personnes

qu'ils voulaient magnetiser ; la plupart alors deviennent insen-

sibles au pouvoir du magnetisme. Una seule femme, k qui Ton

appliquait les mains sur les hypocondres, a dit y sentir de la

chaleur, qu'elle allait se trouver mal, et s'est trouv6e mal en

effet. Revenue 4 elle et les yeux bandes, on lui a fait croire que

M. Deslon, que Ton avait ecarte, la magn^tisait encore, et les

m^mes accidents ont eu lieu. Les commissaires ont niultiplie les

experiences de ce genre sur des sujets choisis par M. Deslon, et

sur une fille que sa vue seule, que I'id^e m^me ou le sentiment

seul de sa presence faisait tomber en crise. Cette fille, les yeux

bandds, a 6prouv(i des convulsions alTreuses lorsqu'on lui a dit

que M. Deslon, que Ton avait fait ^carter, la magnc^tisait, et a

repris ses sens, et est rest^e dans un etat parfait de tranquillity

pendant que M. Deslon, rentr6 dans son appartement, la niagn6-

lisait i quelques pouces de distance. M. Deslon a magnelis6

ensuite un des arbres du jardin du docteur Franklin. Un jeune

homme, sur lequel jusqu'alors ce genre de magnetisme avail eu
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la plus grande puissance, n*a senli seseffets qu'en approchant des

arbres qui n'avaient point 6t6 magnetises, n'a rien senti aupr^s

de celui qui I'etait, et n'est tombe en crise qu'au pied d'un arbre

distant de vingt-quatre pieds de celui qui I'avait 6t6.

D'apr^s une foule d'experiences aussi varices que curieuses,

et d'apr^s Taveu m6me de M. Deslon, aveu qui honore son hon-

ndtete, qui prouve du moins sa candeur, les commissaires de-

clarent qu'ils pensent que « Fattouchement, 1' imagination, I'imi-

tation, sont les vraies causes des eflets attribues a. cet agent

nouveau, connu sous le nom de magnetisme animal, et que

rimagination surtout est la principale des trois causes que Ton

vient d'assigner au magnetisme... » lis fmissent leur rapport en

disant « qu'ils se croient obliges d'ajouter, comme une observa-

tion importante, que les attouchements. Taction repetee de Tima-

gination pour produire des crises, peuvent ^tre nuisibles; que

le spectacle de ces crises est egalement dangereux a cause de

cette imitation dont la nature semble nous avoir fait une loi,

et que par consequent tout traitement public ou les moyens du

magnetisme sont employes ne peut avoir a la longue que des

suites funestes. »

Tel estle resultat de ce rapport auquel a bientot succede celui

de la Societe royale de medecine, commise aussi par le roi pour

faire I'examen du magnetisme animal. Ce rapport, semblable

quant au fond et I'identite des faits, n'est pas presente d'une

mani^re aussi claire que celui dont nous venons d'avoir I'honneur

de vous rendre compte. Les commissaires de la Societe royale

ont trop employe les opinions purement theoriques de I'art pour

combattre celles de M. Mesmer, au lieu d'analyser sans aucun

esprit de systfeme et les faits et leurs causes. Le resultat de leurs

recherches proscrit encore plus positivement 1'usage du pretendu

magnetisme animal.

Ces deux rapports ont fait une grande revolution dans I'opi-

nion publique. Les nombreux souscripteurs de Mesmer, dont

1*amour-propre se trouve encore plus compromis par le ridicule

que le public r6pand sur leur cr^dulite que par I'argent qu'il

leur en a coute, sont presque les seules personnes qui aient cru

qu'il 6tait possible, qu'il leur convenait au moins de soutenir

encore la pr^tendue existence du magnetisme animal. Quant k

I'inventeur de cette doctrine, tranquille au milieu de I'orage qui
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menace ses baquets, et bien sur de conduire heureusement au

port le produit net d'une operation imaginee et conduite avec un

art qui le distinguera toujours des gens de son espece, il serait

reste volontiere dans une terre, k six lieues de Paris, occupy k

magnetiser un arbre qui fait de bien plus grands miracles que

tous ceux qu'il a operes k Paris; mais ses souscripteurs ont

trouble sa tranquillite, et I'ont force de renoncer a une impas-

sibilite qui les livrait seuls au ridicule, lis ont pense avec raison

qu'il importait a leur amour-propre de rendre au moins la chute

du magnetisme un peu plus imposante, et ils ont essaye d'en

suspendre la rapidite par la lenteur des formes judiciaires.

En consequence, M. Mesmer a presente une requite au Par-

lement, ou, en accumulant les recriminations contre le sieur

Deslon, il se plaint tr^s-justement qu'on ait pretendu juger le

maitre, Tinventeur de cette doctrine sublime sur les procedes

imparfaits d'un el6ve infidele : il demande a la cour, « au nom
de VhumaniU dont il ose se croire en ce mornejit le 7?ii7iistre et

le d^feriseur, de lui commettre tels magistrats ou superieurs

auxquels il soumettra I'etat de ses malades, une fois constat^

par des m6decins, sa mani^re de les trailer, les certificats qu'ils

pourront donner des progr^s de leur maladie et de leur gueri-

son, verifies par des personnes k qui la confiance du public soit

n^cessairement due; ofTrant deplus de soumettre k leur examen

un plan qui renfermera les seuls moyens possibles de constater

infailliblement I'existence et I'utilite de sa decouverte, etc. »

Cette requite, faite tr^s-adroitement*, k quelque emphase

i. On Fattribuo a M. Bcrgasnc, avocat en parlcmont ct premier 6I6vo de

M. Mesmer. L'auteur a-t-il pu H'cm|>6oher do sourire lui-m6me en 6crivant la

pdriode que voici? • Si lo rapport des commissaires est adopts..., lo magnetisme

animal n'est plus qu'un prestige ridicule qu'il faut proscrirc avec indignation ; le

suppliant lui-m^me n'est qu'un imposteur qu'il Taut punir; ce n'est pas tout : trois

cents ei^ves environ qu'il a formes, et parmi losqucls se trouvent en grand nombre

des hommcs faits pour 6tre remarqu^s, soit par le rang qu'ils occupent dMia la

society, soit par leurs qualit^s pcrsonnclles, soit par la reputation qu'ils ont

acquise, soit par cello qu'ils acquerront un jour, trois cents ei^ves, existant it

Paris oa disperses dans les provinces ct ches les nations etrang6ros, no sont plus

que les complices ou les dupes d'un charlatanisme dangereux... »

Qn*il nous soit porniis de rappoler 4 cette occasion la le^on du rol k M. de La

Payette, I'un des trois cents adeptes. Demi6remont, lorsquo avant de rcpartir

pour I'Ameriquc, ce Jeune h^ros fui prendre les ordres do Sa Majostd : « Quo pen-

sera Washington, lui dit-ollo, quand il saura que vous ^tes dovcnu lu premier

gar^on apothicaire do Mesmer?... » (Meism.)
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prfes m6me fort bien ecrite, a 6te recue par le parlement, qui,

sans s*arr6ter aux oflres de M. Mesmer, lui ordonne d'avoir k

communiquer ses procedes k quatre medecins, deux chirurgiens

et deux apothicaires, pour, sur leur rapport, 6tre ordonne par

la cour ce qu'elle jugera convenable.

Le parti pris par la Faculte de m^decine de proscrire, par

un decret, le mesmerisme, et d'en d^fendre la pratique a ses

membres, la reunion de trente medecins qui avaient etudi6 et

pratique ce procede, tant chez Mesmer que chez Deslon, et leur

soumission de se conformer au decret, ont occasionne la recusa-

tion d'un corps qui a d6jk pr6juge cette doctrine et qui s'est

declare, par la partie de Mesmer. La Societe royale de medecine

et I'Academie royale des sciences se trouvent dans le meme
cas ; il ne reste pour experts k choisir dans cette affaire que les

chirurgiens et les apothicaires de Paris. Par ce fait de forme,

les souscripteurs de Mesmer auront n6cessairement la consola-

tion de voir 6teindre le mesmerisme avant que le parlement

puisse prononcer sur cette grande decouverte. Leur maitre jouira

en paix de pr^s de trente mille louis, en objectant toujours k ses

d^tracteurs Tinsuffisance legale du rapport des differentes com-

missions; etquelques pauvres diables continuerontamagnetiser

quelques pauvres imbeciles, jusqu'^ ce que le gouvernement,

attachant le sceau du ridicule al'arretqui proscrirales baquets,

ordonne de fermer tous ceux qui sont ouverts dans Paris, et ne

permette d'en ouvrir qu'aux foires de Saint-Germain et de Saint-

Laurent, sur les m^mes tr6teaux ou Ton amuse le peuple pour

son argent avec des tours de passe-passe.

— On vient de donner, le jeudi 26 aout, sur le theatre de la

Cora^die-Italienne, Mernnon, opera-comique, en trois actes. Les

paroles sont de M. Guichard, auteur du Bucheron^ opera-

comique, donne il y a vingt ans sur le meme theatre*. La musique
est de M. Ragu6, qui n'est connu par aucun autre ouvrage, mais

que Ton dit 6l6ve de M. Sacchini.

Voil4 le troisi^me conte de Voltaire que I'on donne sur ce

theatre depuis un mois. II semble qu'on ait jure de faire expier

sur la sc6ne k ces contes charmants tout le plaisir que Ton goute

k les lire; Fr^ron, ressuscit^ avec sa haine contre Voltaire, n'au-

1. Voir tome V, p. 272.
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rail pu depouiller plus adroitement ces conceptions ingenieuses,

vi piquantes et si philosopliiques, de tout I'interet et meme de

lout I'esprit qui en ont fait les modules d'un genre ou personne

n'a precede ni atteint leur auteur. Candide et le Due de Binh^eiU

sont des chefs-d'oeuvre, compares a Memnon. Jamais drame n'a

^t^ concu d'une mani^re plus invraisemblable et plus insigni-

fiante; on dirait que I'auteur a pris a tache de fournir lacarri^re

de trois mortels actes sans avoir daigne conserver un seul de ces

traits saillants, un seul de ces mots heureux qui fourmillent dans

chaque page de son original.

La composition de cette com^die ne meritait pas qu'un in-

mnu, arme dun vieux manuscrit, vint la disputer a M. Guichard

f|i la derni^re repetition. 11 a pr^tendu qu'il avait fait cette pi^ce

il y a dix ans, qu'il en avait egar6 une copie, et que M. Guichard

faisait representer un ouvrage qui ne lui appartenait pas, puisque

le manuscrit qu*il presentait 6tait litteralement conforme a la

piece que Ton repetait. Les com^diens, sans vouloir juger cette

question de propriety, ont dit aux deux contendants de se pour-

voif par-devant qui il appartiendrait, se reservant de payer la

part d'auteur k celui h. qui Touvrage serait juge appartenir.

Le public a prononce sur cette importante question, et les deux

auteurs probablementn'oserontgu^re enappeler. On n'a pas man-

que de leur appliquer ces deux vers qui terminent I'^pigramme

de Racine sur YJphigMie de Le Clerc et de Coras :

Mais aussitOt que la piece eut paru,

Plus n'ont voulu I'avoir fait Tun ni Tautre.

Quant k la musique de cet op^ra, elle a paru presque conti-

nuelleraent une imitation plus ou moins servile de plusieurs

morceaux connus, et notamment de deux ou trois airs de In

Colonic de M. Sacchini.

— (MHuvres du marquis dc Pompigmm, quatre volumes in-8°;

le premier contient les Pohies sacrdes et les Jh'scours philoso^

phiques. Malgr6 Toracle de Ferney, qui a prononc6 si gaiement

sur ces cantiques,

Sacr6s lis sont, car personne n'y louche,

c'est de toules les productions de M. de Pompignan cellequi fait le
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plus d'honneur k son talent, celle oii Ton s'accorde k trouver

DOD-eeulement plus de verve, mais encore la plus grande puret6

de style.

Le second volume pr6sente le volumineux recueil de ses Odes,

de ses Epitres it Vami deshommes, ses Poesies diverses, avec le

Voyage de Languedoc et de Provence, suivi d'une Dissertation

$ur le nectar et Vamhroisie, Tout ce que renferme ce volume

6lait dej^ connu, k I'exception d'un grand nombre de po6sies

I6g6res qui ne m^ritent gu^re ce nom, car il paralt difficile de

concevoir quelque chose de plus gauche et de plus lourd.

On a rassembl^ dans le troisi^me ses operas, le Triomphe de

VHarmonie, LMndre et Hero, les Dhirs, ballet heroique, les

Hi^roines d'Israel, Jahel et D^hora, Judith et Suzanne, les

Adieux de Mars, etc., tous operas dans la forme la plus ancienne,

par consequent la plus ennuyeuse et la moins propre aux pro-

c6d6s de la musique moderne, et la fameuse trag^die de Didon,

suivie d'un examen par M. de Grandval, et d'une lettre de

M. I'abbe Venuti, en faisant a I'auteur I'envoi de la traduction

italienne de Didon,

Le quatri^me volume devrait etre le plus int^ressant, car il

ne contient que les ouvrages qui n'avaient pas encore 6tt^ publics,

les Travaux et les Jours, poeme extrait d'Hesiode, les Gdorgiques

et le sixi^me livre de VEn^ide de Virgile, le Voyage d'Horace d.

Brindes, et les Vers dords des Pythagoriciens ; mals ces traduc-

tions, annoncees avec tant d'eloges, ont paru remplies tout k la

fois de secheresse et de negligences. Encomparant les Gdorgiques

de I'abbe Delilleavec celles de M. de Pompignan, on est etonne de

la prodigieuse distance qu'il y a entre ces deux copies du m^me
chef-d'oeuvre; et ce qui est bien digne de remarque, c'est que la

plus 6l6gante, la plus poetique, la plus facile est aussi la plus

exacte et la plus fiddle. Pour en faire juger noslecteurs, nous ne

citeronsqu'un des morceaux les plus connusde I'episode d'Orph^e

et d'Eurydice; ce sont les derniers adieux de cette amante infor-

tun6e. Voici comme les a traduits M. I'abb^ Delille :

Adieu ; d6j^ je sens dans un nuage 6pais

Nager mes yeux 6teints et ferm6s pour jamais;
Adieu, mon cher Orph^e, Eurydice expirante
En vain te cherche encor de sa main d^faillante;

L*horrible mort, jetant son voile autour de moi,
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M'entraine loin du jour, h61as I et loin de toi.

EUe dit, et soudain dans les airs s*6vapore.

Orpli6e en vain Tappelle, en vain la suit encore,

II n'embrasse qu'une ombre, et Thorrible nocher

De ses bords d^sormais lui defend d'approcher, etc.

Voici comme les parodie M. le marquis de Pompignan :

Adieu ; mes bras en vain te cherchent loin de moi

;

Je suis ombre, sans force, et qui n'est plus i toi.

Elle dit, et n'est plus qu'une vapeur 16gfere.

Orph^e appelle encor cette amante. si ch^re,

il la suit; mais lui-m^me il se voit repouss6

Du fleuve qu'Eurydice a d6j^ repass^.

Pour il6chir les enfers sa voix n'a plus de charmes,

11 unirait en vain ses accords k ses larmes

;

Pluton.n*est pas deux fois attendri par des pleurs, etc.

SEPTEMBRE.

Nous avons d6ja eu I'honneur de vous faire connaitre les

deux pieces de vers lues k la derni^re seance publique de I'Aca-

d^mie francaise, le jour de la Saint-Louis*. II nous reste k parler

du discours qui a remporte le prix de I'eloquence, c'est VEloge

de Fontcnelle, par M. Garat, d6ji connu par ceux de Montausier,

de rabb6 Suger, et par un grand nombre d'articles int^ressants

dont il a enrichi depuis quelques annees le Meraire de France.

L'auteur du nouvel Eloge, mecontent de la mani^re dont les

premiers discours avaient ^16 lus par M. de La Harpe, a demands

k I'Acad^mie la permission de lire lui-m^me. L'Acad^mie a bien

voulu faire pour la premiere fois une exception en sa favour a

Tusage dtabli. Un accent un peu gascon, un debit asscz mono-

tone, I'extr^me dilTicult^ de trouver des repos convenables dans

1. L'une^t&it Huth, « ^glogue saintc », par Florian, I'autre un poCme, pr6sent6

comme posthumc, intitule le Patriarche ou le Vieux Laboureur. L'autour, dom
Gerard, rcligieux ct bibliothecaire de Pabbaye do Trois-Fontaines, onire do

Citcaux, <^tait mort en cfTet un pcu auparavant, laissant en outre un poCmo sur

I'HumaniUf rcst^ in«idit; voir les Mt^moires secrets, M septcmbro 1784. Le Pa-

triarche a 6t^ imprime, la m6me ann^e, in-^.
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des p^riodes de deux ou trois pages, m^me pour celui qui en a

construit le penible labyrinthe, n'ont gu^re mieux servi notre

orateur que ne Tauraient pu faire les intentions peu benevoles

d'un lecteur etranger; mais soulTre-t-on jamais autant du mal

qu'on se fait soi-m6me que de celui qu'on ^prouve de la part des

autres? De quelque mani^re d'ailleurs que I'ouvrage eut 6te lu,

les details brillants dont il est rempline pouvaient manquer d'etre

applaudis ; aussi Tont-ils et6 vivement. Essayons d'en examiner

ici, le plus rapidement qu'il nous sera possible, et les defauts et

les beautes.

M. Garat debute par une interrogation au moins assez etrange :

Quest-i-e, dit-il, qiiest-ce que Fontenelle ? Nous sommes tenths

de commencer par la meme figure. Qu'est-ce que ce discours ?

Est-ce un eloge ou une critique, un discours oratoire, ou bien

une dissertation purement litteraire ? A en juger par le style tour

a tour emphatique et sublime, mais ayant toujours la pretention

du ton le plus eleve, I'intention de I'auteur a surement ete de

faire de I'eloquence; mais, a considerer la marche m^me du

discours, la distribution maladroite de toutes les parties qui le

composent, la negligence et le decousu du plan, on pourrait pre-

sumer avec raison que c'est quelque ancienne analyse des

OEuvres de Fontenelle que I'auteur s'est presse de rhabiller avec

toute la recherche, tout le faste de la rhetorique mise a la mode
par M. Thomas; rhetorique qui suppose infmiment d'esprit et de

philosophie, mais que M. de Voltaire avait pourtant I'irreverence

d'appeler du galithomas.

Quoi qu'il en soit, on est convenu assez generalement que le

ton et le plan de I'ouvrage n'etaient pas d'accord, et que tant de

pompe academique dans le style aurait exige du moins plus

d'ordre et de dignity dans I'ordonnance meme du discours. On
n*y trouve en elTet aucun projet suivi, nulle gradation dans les

mouvements, pas m^me I'unit^ d'un parti pris, d'un interet quel-

conque. L'orateur, pour repondrea sa premiere question : Qu'est-

ce que Fontenelle ? discute longuement le merite de tons les ecrits

de cet homme c^l^bre, depuis les fameuses Lettres du chevalier

rf7/er*** jusqu*i XHistoire de VAcaddmie, les compare I'un

apr^s I'autre avec les grands modules qu'il negligea de suivre

dans chaque genre, et fmit par conclure que Fontenelle ne fut

ni un bel esprit, ni un homme de talent, ni un philosophe, encore
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moins un homme de genie ; « que, n6 dans le si^cle des beaux-

arts, il crea cependant le si^cle de la philosophie
;
qu'il exer^a

sur ses contemporains un empire invisible, mais auquel on ne

resistait point ; qu'il fit marcher toule la France a sa suite, et

toule I'Europe a la suite de la France... » Ne voila-t-il pas enfin

pour nous consoler un assez beau cortege dont la rherve de

notre pan^gyriste se pennet de gratifier Fontenelle, apr^s avoir

essaye de le depouiller d'ailleurs de tous les titres auxquels il

semble que lui-meme eut la temerite de pr^tendre ?

En voulant appr^cier avecune justice si rigoureuse les difie-

rents ouvrages de Fontenelle, comment M. Garat n'a-t-il pas senti

la maladresse qu'il y avait a s'appesantir si fort sur ceux m^mes
qui meritaient le moins I'attention de *sa critique ? L'idee qu'il

pouvait donner a ses auditeurs des £glogiies de Fontenelle

n'etait-elle pas assez peu interessante par elle-meme, sans qu'il

prit encore tant de peine k les mettre en opposition avec celles

de Theocrite et de Virgile ? On ne saurait lui savoir mauvais gre

d'avoir fait sur les Dialogues des morts de Lucien un morceau

aussi piquant par le fond des idees que par la grace et la finesse

de I'expression; mais est-ce apr^s un morceau de ce genre qu'il

fallait placer une analyse si d^taillee, si froide et si fastidieuse

de quelques-uns des nouveaux Dialogues des morts de Fonte-

nelle? Ce que le gout de M. Garat parait oublier k tout moment,

c'est r^tendue qu'il convient de laisser k chaque partie d'un ou-

vrage pour donner plus d'elTet a I'ensemble. Ilamisperpetuelle-

ment en discussions, en tableaux, ce qu'il ne fallait presenter qu'en

masses, en traits, en resultats ; au lieu d'ordonner son sujet, il

n'a et^ occupe que du soin de I'enrichir, et son 6loge nous rap-

pelle ces statues dont le dessin n^glig^ n'^chappe point b. I'a'il

attentif, quelque amples et quelque riches que soient leurslourdes

draperies.

Au lieu d'afiecter tantdt Temphase acad^mique et tantdt la

s^cheresse et la 86v6rit6 d'un journaliste de mauvaise humeur,
au lieu de s'arr6ter h. chaque instant pour disserter avec tant

d'eloquence et de subtilit6 sur tous les lieux communs que pou-
vait embrasser Tdoge de Fontenelle, au lieu de s'amuser ii nous

parler de la po^tique de I'ldyllc et de celle de I'Op^ra, de tant

d'autres mati^res egalement rebaltues, ^alement ^trang^res au

sujet principal, pourquoi M. Garat n*a-t-il pas employe la sagacity
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de sa philosophie, la profondeur de ses meditations, T^nergie de

son talent k nous peindre k grands traits I'influence que Fesprit

de Fontenelle eut sur Tespritet les opinions de son si^cle ? G'6tait

la partie la plus int^ressante de son sujet, et c'est justement celle

qu'il a trait^e le plus l^g^rement.

SufTisait-il de dire que Fontenelle a cree le si^cle de la philo-

sophie? II fallait le dire moins fort peut-6tre, et le prouver avec

plus de details, nous montrer cet homrae extraordinaire dans les

revolutions du goiit comme dans celles de la philosophie, sans

devancer de fort loin les progr^s de son si6cle, le pr^ceder tou-

jours pour ainsi dire de quelques pas, et obtenir par la mtoe
un ascendant plus sur et plus universel que ne I'obtient souvent

rhomme de genie dont I'elan trop rapide ne laisse pas m^me au

vulg;aire des esprits le desir de I'atteindre, encore moins la force

de le suivre.

G'est une observation dont on est tout etonne que M. Garat

n'ait pas su tirerplus de parti, lorsqu'on voit combien lui-m^me

en a senti la justesse : « Fontsnelle, dit-il tr6s-ingenieusement,

Fontenelle parait voir dans la verite cette statue antique d'Isis

couverte de plusieurs voiles; il croit que chaque si^cle doit en

lever un etensoulever seulement un autre pour lesi^cle suivant.

II connalt les hommes, et il les craint non-seulement parce qu'ils

peuvent faire beaucoup de mal, mais parce qu'il est tr^s-difficile

de leur faire du bien ; et il en trouve les moyens dans un art qui

n'aurait jamais ete sans doute celui d'un caract^re plus energique

et plus imp^tueux, mais qui a fait servir sa timidite meme et sa

discretion k un plus grand progr^s de I'esprit philosophique. »

Nous avons deja indique les defauts qu'on a reproches le plus

g^neraleraent au style de M. Garat; il manque souvent de clarte

et devient vague k force de vouloir etre profond. Avec un talent

infiniment precieux, ce jeune ecrivain parait ignorer encore et

I'art de terminer heureusement sa periode, et celui de restreindre

k propos le developpement m^me de ses idees. II cherche tou-

jours k rassembler en faisceau jusqu'aux plus subtiles ramifica-

tions de sa pensee, pour ne rien laisser echapper; il en franchit

m6me I'etendue naturelle, et la liaison de ses phrases parait quel-

quefois aussi arbitraire que leur enchainement est long et diffi-

cile.

Nous nous dispenserons d'enciterdes exemples; nous regret-
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terions meme de nous 6tre an*etes si longtemps a rappeler ici

toutes les critiques qu'on a faites d'uu ouvrage estimable a taut

de titres, si ces critiques pouvaient faire oublier un moment le

merite essentiel qu'on ne saurait lui refuser, celui de porter

presque partout I'empreinte d'un esprit ing^nieux et profond,

exerce aux meditations les plus abstraites, et reunissant souvent

a la faculte de concevoir de graudes pensees celle de les ex-

primer avec beaucoup de finesse et d'energie. Pour en convaincre

nos lecteurs, il suflira de mettre sous leurs yeux le sublime ta-

bleau que son imagination decouvre en rassemblant les idees et

les faits ^nonces avec tant de simplicite dans les £loges de Fon-

lenelle.

« Les fitats defendus par des remparts nouveaux ; les mers

couvertes de vaisseaux qui leur ^taient inconnus ; les principes

(le la guerre et de la force des empires changes ainsi a la fois

sur la terre et sur les eaux; I'Ocean et la Mediterranee sondes

dans toute leurprofondeur,et les ecueils ou se brisaientles navi-

i^ateurs marques avec assez de precision pour servir de pierre

immeraire a leur route ; les sources cachees dans les flancs des

rochers jaillissant de tons cotes a I'aspect de quelques honunes,

(entrant avec eux, au bruit des acclamations d'un peuple

immense, dans des cites qui n'avaient jamais ete arrosees que

par les torrents du ciel ; tons les royaumes traverses par des

canaux, par ces fleuves dont Thomme est en quelque sorte le

'lieu, dont il tient I'urne qu'il penche, qu'il relive, qu'il detourne

I son gre, suivant que I'agricultureetle commerce lui demandent

ilo retirer les eaux, ou de les laisser couler; les ateliers, les ma-

nufactures, les villes, les campagnes couvertes, d'un bout de

r Europe a I'autre, de machines nouvelles que Thomme semble

avoir animees de son intelligence, qui executeut avec r^gularite

et promptitude tons les travaux qu'il leur commande, et sont

pour ainsi dire des esclaves cr66s par son genie; les veg6taux de

tout I'univers rassembles dans rjuelques jardins ou on leur a

prepare la temperature de tons les climats; uos champs ombrages

I'arbres, enrichis de fruits et de fleurs que la nature n'y avail

point semds; I'art qui veille sur nos jours changed chez toutes les

nations, et la vie de cent millions d'hommcs qui peuplent l' Eu-

rope confine a de nouveaux principes, k de nouveaux instru-

ments, k de nouveaux rera6des; ces cit6s immenses, ou se ras-

XIV. 3
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semble et se presse le genre humain avec tous ses besoins et

toutes ses passions, enlretenues dans le repos, dans I'harmonie

el dans Tabondance par un ordre nouveau, dont les ressorts

caches agissent en silence conime ceux du monde physique ; un

nouvel empire s'^levant du milieu des glaces et des for^ts du

Nord, decore, au joui* m6me de sa naissance, de tous les arts,

de toutes les lumieres que le genie et les si^cles ont perfectionnes

sous les plus beaux climats ; le globe enfm ou I'homme demeure
;

riiomme lui-meme, sa force, son intelligence, ses besoins, ses

plaisii*s, tout est change d'un bout du monde a Tautre ; une cin-

quantaine d'hommes en moins d'un demi-si^cle onl fait ces chan-

. gements; jamais on ne prouva mieux que la plus grande de toutes

les puissances, c'est la pensee; jamais on ne fit mieux sentir

combien cette puissance est bienfaisante.

« La reunion des Eloges historiques d'un si petit jiombre

d'hommes est peut-etre le seul tableau que I'Histoire moderne

puisse opposer aux prodiges de I'Histoire ancienne; toutes ces

merveilles que la legislation, unie aux beaux-arts, operait dans

I'antiquite, cet empire qu'elle exercait sur la nature meme pour

la soumettre aux besoins des peuples ; ces hommes si simples et

si sublimes, si pauvres et si heureux ; tous ces phenom^nes sont

reproduits en partie chez les modernes par les sciences ; on dirait

que les grandes ames et les grands genies, detournes des hautes

fonctions de la societe par la forme de nos gouvernements, ont

rassemble toutes leurs forces sur la nature, et que la puissance

de resprit humain, qui doit toujours se montrer quelque part,

qui chez les anciens etait dans les arts et dans la legislation, a

passe, chez les modernes, dans les sciences. )>

Village de M. Garat eut-il encore plus de defauts qu'on ne

lui en a pu reprocher, ce morceau seul ne devait-il pas lui as-

surer le prix ?

Ce que notre pan^gyriste dit du caract^re moral de Fonte-

nelle n'offre pas autant de details interessants qu'on aurait pu

d^sirer ; raais voici une reflexion sur ce sujet qui nous a paru

bien juste et bien touchante. « La generosite meme du philo-

sophe (dit-il) a pris le caract^re de son ame
;
quand on vient lui

confier des besoins, des malheurs, il ecoute attentivement, mais

neparait ni 6mu ni trouble... On dirait qu'ayant aper^u d'une vue

generate tous les maux qui sont dans le sort de I'humanite,
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aucun malheur en particulier ne peut assez le surprendre pour

remouvoir; que du premier coup d'ceil qu'il a jete sur Tespece

humaine, son ame s'est pour toujours ouverte a la bienfaisance,

pourne pas attendre que la pitie y penetre en la dechiranl; et

taut de generosile ne lui parait pas meme une vertu, il n'y voit

qu'une dette qu'il paye au malheur : Cela se doily dil-il, lorsqu'il

lie peut empecher qu'on ne decouvre ses bienfaits, Irop nom-

breux pour pouvoir toujours se cacher. La haine, que rien ne

peut toucher, a dit que ces vertus ne partaient point d'un cceur

sensible. Eh bien ! je ne chercherai point, si Ton veut, a prou-

ver que la sensibilite en etait le principe ; mais qu'y gagneront

les ennemis de Fontenelle et de la philosophie, si les ames sen-

bibles ne peuvent en entendre le recit sans ^tre emues et atten-

flries ? »

Toute la derni^re partie du discoure de M. Garat a ete souvent

iiiterrompue par les applaudissements les plus vifs et les plus

universels. Les vers de M. de Florian, lus aussi parlui-meme, ont

et6 moins favorablement accueillis, a I'exception d'un seulauquel

la presence de M"® la duchesse de Chartres a prete un interet

qu'il ne merite gu^re par lui-meme : c'est le dernier trait du

parallele de M. le due de Penthievre avec Booz :

Vous n'6pousez pas Ruth, mais vous Tavez pour fille.

Nousavons deja eu I'honneur de vous annoncer le prodigieux

succ^s qu'ont eu les fragments de I'^glogue du Patriarche, lus

par M. Marmontel ; mais nous ne devons pas dissimuler que la

conclusion du lecteur sur les disparates de gout dont cet ouvrage

fourmille a excite un murmure presque general. M. le secretaire

perpetuel, en deplorant le malheur qu'eut I'auteur anonyme de

ne pas avoir ete elev6 panni des hommes en elat de I'avertir de

son talent, observe que le gout qui lui a manqu6 est plus n6ces-

saire aujourd'hui que jamais, que sans lui Ton a du g^nie; mais

que sans lui le fj^uie est perdu. Cette dtxision a paru r^volter la

moitiede Tassemblee; on ne peut nier au moins qu'elle ne fut

assez d^plac^e apr^s le succ^s d'un ouvrage si plein de talent et

depourvu de goiit.

r<'ite seance academique, remarquable par I'interOt des ou-

MMuvs qui I'ont remplie, le fut encore par la presence de M. le
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comte d*Oels s qui rhonora de I'attention la plus flatteuse, mais

qui n*y re^ut que cet hommage muet de Tenthousiasme public

qui le suit dans tous les lieux ou il se montre. On ne lut, on ne

dil rien qui fut relalif a sa personne ; seulement M. Marmontel,

en remettant a la dame Le Gros, k la genereuse liberatrice de

Latude, le prix de vertu que la voix publique lui avail decerne

depuis longtemps, dit, en tournant ses regards vers la tribune

oil etait place iM. le comte d'Oels : « C'est en presence de la vertu

couronn^e de gloire que I'Academie a la satisfaction de remettre

ce prix k la femme obscure dont les soins constants et desinte-

resses ont surmonte pendant deux ans les plus grands obstacles

pour tirer un homme malheureux de la situation la plus deplo-

rable, etc. »

Quelque generaux que fussent les termes dans lesquels I'in-

terpr^te de I'Academie s'est permis d'exposer la bonne action de

la dame Le Gros, elle etait assez indiquee pour en rappeler le

souvenir a tous ceux qui se trouvaient dans cette assemblee, et

ce souvenir nepouvait manquer d' exciter un mouvement universel

d'attendrissement et d'admiration. Jamais TAcademie ne trouvera

une occasion plus interessante de justifier aux yeux du public la

confiance dont le fondateur de ce prix honora ses lumi^res et ses

vertus.

— On a donne, le mardi 7 septembre, la premiere represen-

tation de Diane et Endymion^ opera en trois actes. Les paroles

sont de M. le chevalier de Lirou, et la musique de M. Piccini.

Ce poeme n'a de commun avec la fable dont I'auteur a em-

prunte le litre que les noms de Diane et d'Endymion ; le sujet en

apparlient tout enlier a M. de Lirou : c'est Endymion qui aime

la bergere Ismenie, el Diane, dont il a dedaigne I'amour, qui

veul s'en venger en perdant sa rivale. Ce plan, si ressemblant a

celui d'Atys el de lanl d'anciens operas, a paru de I'interet le

pkis faible par la mani^re dont I'auteur I'a con(^u. Son exposi-

tion, tout a la fois obscure et lente, ne saurait interesser a

Tamour de Diane pour Endymion, el la marchede toute Taction,

d^pourvue de mouvement, ne se soulient pour ainsi dire que

par le retour force des m6mes situations.

Le monologue du second acle a et6 traite par M. Piccini avec

4. Le prince Henri de Prusse, qui voyageait alors sous ce nom.
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une energie, une sensibilite d'expression digne de la sublimit^

de son talent; I'air surtout, Cesse dagiter vion thne^ a excite des

applaudissements si univereels et si prplonges, que Tactrice qui

fail le role de Diane, M"" Maillard, a ^te obligee de suspendre le

recit qui suit cet air pour remercier le public. Jamais peut-^tre

ce grand homme n'a deploye d'une mani^re plus etonnante toute

la puissance de son art, et quel que soit d'ailleurs le sort de

I'opera, ce nouveau niorceau n*en sera pas moins du petit nombre

de ces creations que le genie seul enfante et qui ne meurent

jamais ; c'est le plus bel air que M. Piccini ait fait en France.

Cet opera n*a point eu le succ^s que devaient faire esperer

des morceaux de musique dignes du grand talent d'un composi-

teur qui semble chaque jourperfectionnerdavantage I'application

des moyens de son art au genie de notre langue et aux conven-

tions de notre declamation Iheatrale. On pent reprocher au

poete d'avoir altere gratuitement la tradition de la Fable, sans se

procurer des beautes nouvelles, qui seules pouvaient balancer

I'avantage d'une action connue. Nous avons releve les rapports

trop frappants qui se trouvent entre la marche du nouvel opera

et celle &'Atys\ mais ce reproche le c6de encore a un autre plus

grave, celui d'avoir concu et execute ce plan de la maniere qui

pouvait y repandre le moins d'interet. L'exposition languit et

manque de clarte. Endymion a-t-il repondu aux vccux de Diane?

-t-il ingrat ou infid^le ? On I'ignore. La jalousie de cette deesse

I ant tout le mobile de Taction, il fallait, ce semble, pour rendre

• ite jalousie inleressante, commencer par montrer toute la pas-

sion de Diane pour Endymion ; il fallait le mettre en sc^ne avec

elle au commencement de Taction, et il n*y est jamais. 11 ne re-

paralt qu'a la fin du troisi^me acte ; on ne sait ce qu'il devient

au second. L*Amour, descendant dans le temple de Diane, n*est

pas dans I'esprit de la mythologie ; le temple d'une divinity (^tait

sacre pour une autre : et si TAmour a eu assez de puissance pour

d^rober Ism^nie au courroux de Diane, on sent qu'il n'y a plus

I i«'n k craindre pour les deux ainants, d^s lors plus d'interet dans

le restc de Touvrage ; le troisieme acte ne pent plus olTrir dans le

r61e de Diane que les m^mes sentiments vagues d*amour ot de

jalousie, et le d^noiiment qui le termine, la r^pc^tition d'un

moyon deja employ^ au second. La faible^sse du potMne a nui et a

du nuire necessairement au succ6s mOmc de la musique ; mais les
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beauts du premier ordre qu*y a prodigu6es M. Piccini n'en ont

pas moins 6x6 seniles, et sont autant de nouveaux litres de la

superiority du g^nie de cc eel6bre composileur.

— De rUnhersaliU de la langue franraise, discours qui a

rrmport^ le premier prix de VAcademic de Berlin^ par M. le

corate de Rivarol, auteur de la Letire i) un prdsident snr Icpoeme

de$ Jardins de M. Vabb^ Delilie. Brochure in-8°, avec cette epi-

graphe :

Tu regere eloquio populos, o Galle, memento.

Ce ne sonl pas ici des lieux communs de rhelorique ou de

philosophie, c'esl une question interessante discutee avec beau-

coup de raison et de sagacite ; depuis longtemps, nous n'avons

rien lu qui nous ait paru plus digne d'etre remarque. A quelques

idees, a quelques tournures pr^s que Tambition de parattre neuf

et original a pu seule faire hasarder a 1'auteur, nous connaissons

peu d'ouvrages de ce genre tout a la fois plus finement penses,

plus ingenieusement ecrits.

« Qu'esl-ce qui a rendu la langue frangaise universelle ? Pour-

quoi merile-t-elle cette prerogative ? Est-il a presumer quelle la

conserve ? » Voila quelles sont les differenles parlies de la ques-

tion propos^e par I'Academie de Berlin. On sent, ainsi que T ob-

serve I'auteur, combien il est heureux pour la France que la

question sur I'universalite de sa langue ait ete faite par des

Strangers; elle n'aurait pu sans quelque pudeur se la proposer

elle-m6me.

M. de Rivarol commence par feliciter sa nation de I'honneur

que lui fait une telle question. « Proposee (dit-il) sur la langue

latine, elle aurait flatty I'orgueil de Rome, et son histoire I'eut

coDsacr^ comme une de ses belles epoques. Jamais en effet pareil

hommage ne fut rendu a un peuple plus poli par une nation plus

edair^e. »

11 ne s'agil plus de prouver T universality de la langue fran-

^aise, elle est reconnue, elle est hautement avouee par une des

plus illustres Academies de I'Europe; et, quoi qu'en puissent dire

les nations rivales, il n'y eut jamais en effet aucune langue dont

la domination ail 6te plus 6lendue, et qui Tail acquise par des

moyens ausssi propres au caract^re de son genie et par la meme
plus glorieux. La puissance de Rome, embrassant pour ainsi dire
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toutes les limites du monde connu alore, ne porta pas plus loin

I'empire de la langue latine. Les conqu6tes d* Alexandre, le

charme plus puissant des arts inventes ou perfectionnes par les

Grecs, ne rendirent pas Tusage de leur langue plus commun que

Test devenu celui de la langue francaise. Toutes les cours de

TEurope ne I'ont-elles pas adoptee ? Les chefs-d'oeuvre de notre

theatre ne sont-ils pas entendus depuis Naples jusqu'a Peters-

bourg, depuis Saint-Domingue jusqu'a Tile de France ? N*est-ce

pas enfin la langue qu'on a vue regner dans les negociations les

plus importantes, depuis les conferences de Nim^gue jusqu'aux

derniers traites faits entre la Porte et la Russie ?

L'objet de la question proposee est de decouvrir jusqu'a quel

point la position de la France, sa constitution politique, la nature

de son climat, le genie de sa langue et de ses ecrivains, le carac-

tere de ses habitants et I'opinion qu'elle a su donner d'elle au

reste du monde, jusqu'a quel point, dis-je, tantde causes diverses

ont pu combiner leurs influences et s unir pour faire a cette

langue une fortune si prodigieuse.

L'auteur observe d'abord qu'un commerce immense ayant

jete de nouveaux liens parmi les hommes, I'Europe surtout est

parvenue k un si haut degre de puissance, que I'histoire n'a

rien k lui comparer; le nombre des capitales, la frequence et la

celerite des expeditions, les communications publiques et parti-

culi^res en ont fait une immense republique, et I'ont forcee a se

decider sur le choix d'une langue.

« Ce choix (dit-il) ne pouvait tomber sur rallemand ; car,

vers la fin du xv* si^cle et dans tout le xvi», cette langue n'olTrait pas

un seul monument. Negligee par lepeuplequilaparlait, ellec^dait

toujours lepas a la langue latine... Observons aussi que 1' Empire

n'a pas joue le r61e auquel son etendue et sa population I'appe-

laient naturellement. Ce vaste corps n'eut jamais un chef qui lui

flit proportionn^... ; et loi'sque enfin la maison d'Autriche, fi^rede

toules ses couronnes, est venue faire craindre k I'Europe une mo-

narchic universelle, la politique s'est encore oppos^e a la fortune

de la langue tudesque. Charles-Quint, plus atlachd k un sceptre

hereditaire qu'a un tr(>ne oil son fils ne pouvait monter, fit rejaillir

r^clat des Cesars sur la nation cspagnole... A tant d'obslacles

lir^s de la situation de I'Empire, on peut en ajouter d'autres

fond^ sur la nature m^me de la langue allemande ; elle est trop
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riche ct trop dure k la fois. N'ayant aucun rapport avec les

Ungues anciennes, elle fut pour I'Europe une langue-m^re, et son

tbondance eiTraya des t6tes d^ja faliguees de I'etude du grec et

du latin... D'ailleurs sa prononciation gutturale choqua trop

Toreille des peoples du Midi, et Tecriture gothique rebuta des

veux accoutumds aux caract^res romains, etc.

(I La monarchie espagnole pouvait, ce sembl6, fixer le choix

de I'Europe. Toute brillante de Tor de TAmerique, puissante dans

I'Empire, maitresse des Pays-Bas et d'une partie de I'ltalie, les

malheurs de Francois I"" lui donnaient un nouveau lustre, et ses

esp^rances s'accroissaient encore des troubles de la France et du

manage de Philippe II avec la reine d'Angleterre ; mais tant de

grandeur ne fut qu'un eclair. L' expulsion des Maures et les

emigrations en Amerique avaient blesse I'liltat dans son principe,

et CCS deux grandes plaies ne tarderent pas a paraitre. Aussi,

quand Richelieu frappa le vieux colosse, il ne put resister k la

France, qui s'etait rajeunie dans les guerres civiles. Peut-etre

que sa decadence eut ete moins prompte si sa litterature avait

pu aliraenter cette avide curiosite des esprits qui se reveillait de

toutes parts; mais le Gastillan n'avait point cette galanterie mo-

resque dont I'Europe fut si longtemps cbarmee, et le genie

national etait devenu plus sombre... La folie des chevaliers errants

nous valut Don Quirhotte^ et I'Espagne acquit un theatre; mais

le genie de Cervantes et celui de Lopez de Vega ne suffisaient

pas a nos besoins. Le premier, d'abord traduit, ne perdit pas k

r^tre ; et le second, moins parfait, fut bientot imite et surpasse.

On s'apercut done que la magnificence de la langue espagnole

et I'orgueil national cachaient une pauvrete reelle... On pent dire

que sa position fut un autre obstacle au progr^s de sa langue. Le

voyageur qui la visite y trouve encore les colonnes d'Hercule, et

doit loujours revenir sur ses pas ; aussi I'Espagne est-elle de

tous les royaumes celui qui doit le plus difficilement reparer ses

pcrtcs loi-squ'il est une fois depeuple... Enfin la langue espagnole

ne pouvait devenir la langue usuelle de I'Europe; la majeste de

sa prononciation invite k I'enflure, et la simplicite de la pensee

se perd dans la longueur des mots et sous la noblesse des desi-

nences^ etc.

a Mais comment I'ltalie ne donna-t-elle pas sa langue k 1'Eu-

rope? Centre du monde depuis tant desi^cles, on etait accoutume
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a son empire et h. ses lois. Les seules routes pralicables en

Europe conduisaient a Rome. Au milieu des ombres epaisses qui

couvraient I'Occident, il y eut toujours dans cette capitale une

masse d'esprit et de lumi^res ; et quand les beaux-arts, exiles de

Constantinople, se refugi^rent dans nos climats, I'ltaliese reveilla

la premiere a leur approche, et fut une seconde fois la grande

Grece. Comment s*est-il done fait qu'a tous ses litres elle n*a

pas ajoute I'empire du langage? C'est que de tous les temps les

papes ne parlerent et n'ecrivirent qu'en latin ; c'est que pendant

vingt slides cette langue regna dans les republiques, dans les

cours, dans les ecrits et dans les monuments de I'ltalie, etque le

toscan fut toujours appel^ la langue vulgaire.,, Lorsque, dans le

siecle des Medicis, Rome se decora de chefs-d'oeuvre sans nombre,

que I'Arioste et Le Tasse eurent porte la plus douce deslangues a

sa plus haute perfection dans les poemes qui seront toujours les

premiers monuments de I'l talie et le charme de tous les hommes. .
.

,

cette maturite fut trop precoce. L'Espagne, toute politique et

guen'iere, ignora I'existence du Tasse et de I'Arioste ; I'Angleterre,

th^ologique et barbare, n'avait pas un livre, et la France se de-

battait dans les horreurs de la Ligue. L'Europe n'etait pas pr^te

et n'avait pas encore senti le besoin d'une langue univei-selle...

Des qu'on eut double le cap de Bonne-Esperance, le commerce
des Indespassa tout entier aux Portugais, et I'ltalie ne se trouva

plus que dans un coin de runivei-s. Privee de I'eclat des armes

et des ressources du commerce, il ne lui restait que sa langue et

ses chefs-d'cBUvre ; mais, par une fatalite singuli^re, le bon gotlt

se perdit en Italie au moment ou il se reveillait en France. Le

siecle des Corneille, des Pascal et des Moli^re fut celui d'un

Cavalier Marin, d'un Achillini et d'une foule d'auteurs plus m^pri-

-ables encore... Enfin le caracti»re m6me de la langue italienne

fut ce qui I'ecarta le plus de cette universalite qu'obtient chaque

jour la langue francjaise. On sail quelle distance separe en Italie

la poesie de la prose ; la langue de ses pontes, outre la hardiesse

des inversions et la frequence des syncopes, a une marche plus

rapidc et plus ferme ; mais la prose, compos^ede motsdont toules

les lettres se prononcent, et roulant toujours sur des sons pleins,

se Iratneavec trop de lenteur; son eclat est monotone; I'oreille

se lasse de sa douctur, et la langue de sa mollesse... Comme la

langue allemandc, elle a des formes c^r^monieuses cnnemies de
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la conversation, et qui ne donnenl pas assez bonne opinion de

I'esp^ce huniaine... Tels sont les inconvenients de la prose ita-

lienne, d'ailleurs si riche et si flexible. Or, c'est la prose qui

donne rempire k une langue, parce qu'elle est tout usuelle ; la

po^ie n*cst qu'un objet de luxe. Malgre tout cela, on sent bien

que la patrie de Raphael, de Michel-Ange et du Tasse ne sera

jamais sans honneur. C'est dans ce climat fortune que la plus

nielodieuse des langues s'est uniea la musique des anges, etcette

alliance leur assure un empire eternel, etc.

« L'Angleterre, sous un ciel nebuleux et separee du reste du

raonde, ne parut qu'un exil aux Romains, tandis que la Gaule,

ouverte h, tons les penpies et jouissant du ciel de la Gr^ce, faisait

les del ices des Cesars
;
premiere difference etablie par la nature,

et d'ou derive une foule d'autres differences...

« Par sa position et par la superiorite de sa marine elle pent

nuire a toutes les nations et les braver sans cesse... Son com-

merce, qui s'est ramifie a Tinfmi, fait aussi qu'elle pent 6tre

bless^e de mille mani^res differentes, et les sujets de guerre ne

lui raanquent jamais; de sorte qua toute I'estime qu'on ne

pent refuser a une nation puissanteet eclairee, les autres peuples

joignent toujours un peu de haine melee de crainte et d'envie...

Mais la France, qui a dans son sein une subsistance assuree et

des richesses immortelles, agit contre ses interets et meconnait

son genie quand elle se livre a I'esprit de conquete... Par sa

situation, elle tient a tons les l5tats, et par sa juste ^tendue

elle touche a ses veritables limites. II faut done que la France

conserve et qu'elle soit conservee, ce qui la distingue des peuples

anciens et modernes... Sa capitale attire par ses charmes plus

que par ses richesses ; elle n'a pas eu le melange, mais le choix

des nations; les gens d'esprit y ont abonde, et son empire a ete

celui du gout. Les opinions exagerees du Nord et du Midi vien-

nent y prendre une teinte qui plait a tons. II faut done que la

France craigne de d^tourner par la guerre cet incroyable pen-

chant de lous les peuples pour elle. Quand on r^gne par I'opi-

nion, est-il besoin d'un autre empire ? etc. »

La partie du discours de M. de Rivarol, dont nous venons de

faire un extrait si c^tendu, est celle qui a paru offrir a la fois les

vues les plus neuves, les plus interessantes et les mieux d6ve-

lopp^es. Nous indiquerons plus succinctement les raisons par
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lesquelles il prouve que si la langue francaise a conquis I'empire

par les livres, par Thumeur et par I'heureuse position du peuple

qui la parle, elle le conserve par son propre genie.

« Ce qui distingue noire langue des anciennes et modernes,

c*est I'ordre et la construction de la phrase.... Get ordre direct et

necessairement clair, le plus favorable par la m^me au raisonne-

ment, est presque toujours contraire aux sensations... Le Francjais,

par un privilege unique, lui est rest6 seul fidele, conime s'il etait

toute raison. II est arrive de la que cette langue, moins propre

qu aucune autre a la musique et aux vere, a du chercher toute

son elegance et toute sa force dans la clarte et dans la facilite

naturelle de sa syntaxe... Toujours sure dela construction de ses

phrases, elle entre avec plus de bonheur dans la discussion des

choses abstraites, et sa sagesse donne de la confiance a la

pens^e... La prononciation de la langue francaise porte I'empreinte

de sofi caract^re ; elle est plus variee que celle des langues du

Midi, niais moins 6clatante; elle est plus douce que celle des lan-

gues du Nord, parce qu'elle n'articule pas toutes ses lettres. Le

son de IV muet, toujours semblable a la derni^re vibration des

corps sonores, lui donne une harmonic legere qui n'est qu'a elle.

« Les prosperites, les fautes et les malheurs de Louis XIV

servirent egalement a la langue ; elle s'enrichit, a la revocation

de I'edit de Nantes, de tout ce que perdait I'litat. Les refugies

emport^rent dans le Nord leur haine pour le prince et leurs

regrets pour la patrie, et ces regrets et cette haine s'exhal^rent

en franc^is. »

En faisant I'extrait du discours de M. de Rivarol, nous avons

prefere nous attacher k faire connaitre tout ce qu'il renferme

d'observationsinteressantes au triste soin de relever les hardiesses

etles negligences qu'on apu lui reprocher avec raison. La seconde

partie de son ouvrage n'est pas sans doute aussi soutenue, aussi

approfondie que la premiere. II n'est gu6re possible de justifier

des me'naphores aussi recherch^es que celles-ci : La pcns^e

la plus vigourcuse se ddlrcttipc duns la prose iialicniie, II est

des expressions rigur(3es qui sent commc assises d la porte de

rhaquc profession.,. Im Innqhc francaise sera toujours retenne

dans la tcmpHe par deux aneres, sa litterature et sa rlart^.

Dire que les Jodelle^ les Baify les Ronsard^ l^chdrent le grec

tout pur, c'est sans doute encore employer une maniftre de
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parier fort triviale ; mais les laches de ce genre sont rares dans

eel excellenl ouvrage, el se Irouvent rachet^es par une grande

richesse d'idees el d'expressions. Dans le nombre des rappro-

cheroenls heureux que ce discours offre pour ainsi dire a chaque

page, nous ne pouvons nous refuser encore au plaisir de citer

celui-ci :

« Si les Ungues sont comme les nations, il est encore tr6s-

vrai que les mots sont comme les hommes. Ceux qui ont dans la

societe une famille et des alliances 6tendues y ont aussi une plus

grande consistance. G'est ainsi que les mots qui ont de nombreux
d^riv^s et qui liennent a beaucoup d'autres sont les principaux

mots d*une langue, et ne vieillissent jamais, tandis que ceux qui

sent isoles ou sans harmonic tombent comme des hommes sans

recommandation et sans appui. Pour achever le parall^le, on

pent dire que les uns et les autres ne valent qu'autant qu'ils

sont k leur place. »

VERS DE M. PALISSOT,

POUR £tre mis sous le portrait de m. mesmer,
DESSIN6 PAR PUJOS ET GRAVjfi PAR LE GRAND.

Le voila, ce mortel dont le si^cle s'honore,

Par qui sont replong^s au sejour infernal

Tous ces fleaux vengeurs que dechaina Pandore.
Dans son art bienfaisant il n'a point de rival,

Et la Gr6ce Teat pris pour le dieu d'^pidaure.

LE MAGNETISME DEMASQUE,

fipignmme faite sur-lc-champ apres avoir lu le Rapport de MM. les commlssaircs
MMDin^ par le roi pour rexamen de cette vieille erreur renouvelee; par ua
taidacin du Dauphinu.

Le magn6tisme est aux abois :

La Faculte, TAcad^mic
L'ont condamn6 tout d'une voix,

Et Tout couvert d'ignominie.
Apres ce jugement bien sage et bien 16gal,

Si quelque esprit original

Persiste encor dans son d§lire,

II sera permis de lui dire :

Crois au magnetisme... animal

!
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— On a donne, le mardi 7 septembre, sur le theatre de la

Comedie-Italienne, la premiere representation de Fanfan et

ColasJ
comedie en prose, de M""" de Beaunoir.

Cette petite comedie, dont les roles principaux, surtout celui

de Colas joue par M"* Carline, ont ete rendusavec une verite rare,

a eu le plus brillant succ^s. La conversion un peu trop precipit^e

de Fanfan est le seul reproche que Ton puisse faire au plan de ce

drame, qui o(Tre d'ailleurs Tinteret leplus touchantetd'excellents

principes de morale mis en action avec beaucoup de simplicite.

Le gouvernement, pour encourager ce genre d'instruction, devrait

peut-etre decerner quelques prix aux auteurs qui presenteraient

dans leurs pieces une morale aussi aimable et aussi facile k saisir,

m^me pour I'age le plus tendre. Les enfants, que leurs m^res

s'empressent de mener a ce spectacle, garnissent le devant des

logesa rannee,tandisqu elles-memes sont dans le fond, etdepuis

le commencement de la representation jusqu'a la fin on les voit

pleurer avec un attendrissement que partagent tous les specta-

teurs. II y a peu de tragedies qui fassent repandre autant de

larmes ; il n'y en a peut-6tre pas une dont la representation puisse

avoir une influence aussi utile sur les moeurs et dont I'impression

puisse ^tre aussi surement profitable. Aucun de ces enfants ne

voit jouer Fanfan et Colas sans se bien promettre de ne jamais

ressembler k Tun dans les premieres scenes de cette comedie,

et d'etre toutesa vie aussi bon que I'autre. Si I'empire del'exemple

est si puissant dans tous les temps, combien ne doit-il pas I'^tre

sur ce premier age dont les impressions sont tout a la fois si

flexibles et si profondes ?

M'"" de Beaunoir a 6te demandee par acclamation a la pre-

miere representation, et a paru. Le veritable auteur de la pi6ce

est son mari, connu par plusieui-s comedies joules sur nos theatres

forains. Celle-ci avait ete faite aussi pour un de ces spectacles

;

mais les Com^diens italiens, par les mains de qui passent ces

sortes d'ouvrages, et qui ont le droit d'en retrancher tout ce qui

appartiendrait aux pieces de leur repertoire, ont demands k la

jouer eux-m6mes, et I'auteur y a consenti. M. de Beaunoir,

depuis qu'il occupe une place a la Bibliotheque du roi, a donn^

toutes ses pieces aux Boulevards, sous le noni de sa femrae ; on

pretend que ses confreres Tont exige, et Ton n'en voit pas trop

la raison. Fanfan ct Colas, qui etait destine pour les Varietes-
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Amusantes, leur avail ete presente par sa femme, et a paru sous

son nom au Thealre-Ilalien.

L'abbe Aubei't nous pardonnerait-il d'oublier que le sujet de

cette pi^ce est lir^ d'une d^ ses fables qui porte le meme litre ?

Cest la seule donl on se souvienne. M. de Voltaire en avail deja

enibelli I'idee dans son conte de Jeannot et Colin , il I'avait

^gay^ de toutes les graces de son esprit. M. de Florian n'en a su

faire qu'un drame assez triste. M. de Beaunoir a concu ce sujet

sous un point de vue plus simple, et lui a prete le charme de la

naivete la plus sensible et la plus touchante.

— Esl-il quelque suite d'evenements assez interessants pour

nous excuser d'avoir pu differer si longtemps de ps^rler de la

perte irreparable donl I'Academie royale de musique s'est vue

menac^e verela fin du mois dernier ? Le jeune Vestrisetaitrevenu

de Londres avec une extension de nerf au pied droit, qui, sans

I'emp^cher de marcher, le mettait dans I'impossibilite dedanser,

au moins de danser avec cette grace, cette vigueur, cette preci-

sion qui laissent tant de distance entre ses rivaux et lui. La der-

ni^re fois que M. le comte de Haga fut a I'Opera, dans la loge de

la reine, Sa Majeste desirant beaucoup que I'auguste voyageur

eut le plaisir de voir encore avant son depart un des plus rares

talents de ce theatre, elle envoya dire trois fois au jeune Vestris

qu'elle le priait de danser comme il pourrait, ne fut-ce qu'une

seule entree. On n'avait pas manque de prevenir la reine qu'il

avail repele le matin m^me, mais on s'etait bien garde d'ajouter

que cette repetition avail fort augmente son mal. Soil que ses

r^ponses aient passe en eflet les bornes de labetise ou de I'imper-

linence permise a un danseur, soil que I'envie et la mahgnite de

ses camarades se soient chargees de les empoisonner, sur le

compte qui en fut rendu a M. le baron de Breteuil, ce ministre

jugea convenahle d'envoyer le sieur Vestris a I'hotel de la Force

pour y demeurer jusqu'au moment ou il se trouverait en etat de

reparaltre et d'expier sa faute. A cette nouvelle, que de bruits,

que de rumeurs, que de divisions dans Paris ! Tout le monde se

crut oblige de prendre parti pour ou centre ; mais rien ne pent

se comparer k la consternation de toute la maison Vestris. Hilas 1

disait le diou de la danse, le coeur navre et les larmes aux yeux,

cest la premiere hrouillerie de notre maison avec la famille des

Boiirbom, A entendre le public, ou s'il est permis de s'exprimer
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avec mollis de noblesse et plus de verite, a entendre nos badauds

de Paris, on aurait cru I'honneur de la nation emigre compromis

;

oubliant a quel intervalle se trouve m^me le premier des dan-

seurs des derni^res marches du trone, on eut la sotlise de dire

que le jeune homme avail desobei aux ordres de la reine, qu'il

lui avail manque de respect, qu'il fallait au moins le chasser du
theatre et du royaume. D'un autre cote, les Vestris criaient a

I'injustice, a la calomnie ; le fils declare que, si Ton ne lui rend

pas sa liberte, ou si Ton s'obstine a exiger une reparation hon-
teuse, il ne remontera plus au theatre ; le p^re menace de quitter

la France avec toute son auguste maison ; les pamphlets, les

sarcasmes, les caricatures pleuvent de toutes parts. Enfin, apr^s

avoir vu les plus grandes puissances de ce monde interessees

dans cette illustre querelle, c*est la reine elle-meme qui a la

bonte de calmer I'orage, et d'engager M. le baron de Breteuil a

ne pas donner a cette affaire plus de suite qu'elle n'en merite, et

a faire sortir de prison notre jeune etourdi, qui n'eut en effet

d'autre tort que celui de n'avoir pas voulu se montrer a iM. le

comte de Haga sans etre sur de justifier I'opinion qu'on pouvait

lui avoir donnee de la superiorite de son talent, a Au lieu de I'en-

voyer en prison, disait M. le marechal de Noailles, je I'aurais fait

partir sur-le-champ dans une chaise de poste , avec un exempt

qui I'aurait conduit a Stockholm, et ne I'aurait ramene ici qu'apr^s

qu'il aurait saute pour le roi de Su6de tant que Sa Majeste aurait

(laigne le desirer. »

Le jour ou il reparut pour la premiere fois est un jour k

jamais memorable dans les fastes de I'Op^ra
;
jamais assemblee

ne futplus nombreuse ni plus agitc^e ; c'etait tout le trouble, toute

la confusion d'une guerre civile. Au moment ou il entra sur la

scene avec M"° Guimard, moment attendu avec le fremissement

de rimpatience, les uns d'applaudir, les autres de sillier et de

crier comme des furieux : A gcnour ! h genoux ! On avait eu

beau choisir pour ce pas de deux Fair si touchant de Momei-
gneur, voyez tries lurmes^ et une pantomime analogue au carac-

t^re de Pair, le bruit des deux partis fut si fort que I'orchestre ne

s'entendait plus lui-ra6me. Notre jeune homme seul ne pcrdit ni

son aplomb ni sa mesure, et jamais il ne dansa plus divinement.

On avait donne k la garde la consigne de laisscr au parterre la

liberte de faire tout le vacarme qu'il jugerait a propos, mais
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d'omp^chcr les voies de fait ; ranimosite des deux cotes etait

trop vivc pour qu'on n'en vint pas bientot a cette extremite. Le

sergent, ayant vu qu'au defaut d'oranges on commencait k jeter

quelques pierres sur le theatre, et que plusieurs champions de

cette noble querelle se prenaient aux cheveux, fitentrer ses gre-

nadiers dans le centre du parterre, et Texemple de quelques pri-

sonniers emmends au corps de garde eut bientot retabli I'ordre

et la paix.

La seconde fois que le jeune Vestris reparut, M. le comte

d*Oels honorait le spectacle de sa presence. La scene fut beaucoup

plus tranquille, et ce jour-la peut etre regarde comme I'epoque

de sa reconciliation avec le public, ou plutot avec ses camarades,

qui sentirent bien qu'ils ne seraient pas les plus forts.

— Vie de Benoit-Joseph Lahre^ mort ii Rome en odeur de

saintetf] traduit de I'italien de M. Marconi, lecteur du College

roniain, confesseur du serviteur de Dieu. Un volume in-12, avec

le portrait du nouveau saint. Ce qu'il y a de plus clair dans les

deux cent vingt pages employees a decrire les principales cir-

constances de la vie du serviteur de Dieu, ses moeurs, ses vertus

et ses miracles, c'est qu'il recut une education assez honnete, fut

a port^e d*embrasser plus d'une vocation utile, et ne se trouva

propre qu'a celle de mendiant
;
qu'il fit plusieurs pelerinages en

Suisse, en Italie, et passa la plus grande partie de sa jeunesse,

dans les hdpitaux et dans les eglises, a demander I'aumone pour

lui et pour les autres. Nous ne pretendons discuter ici ni la sain-

tet6 de ses moeurs, ni Tauthenlicite des miracles operes sur sa

tombe; nous nous contenterons d'observer que notre historio-

graphe tache de prendre le ton le plus simple et le plus raison-

nable, qu'il ne cherche point surtout a exagerer le merveilleux

des prodiges qu'il raconte, et que, s'il ecrit en faveur de la super-

stition, c'est au moins avec toute la pudeur que peuvent inspirer

les lumi^res du siecle. 11 ne renonce pas meme au titre de philo-

sophe; car dans sa preface il dit tr^s-expressement qu'en voyant

de prfes r^vidence des preuves du christianisme, il n'est pas

d'homme qui merite plus que le Chretien eclaire de porter le nom
de philosophe. A la bonne heure! Puissent d^sormais tons les

confesseurs ne se montrer jaloux que de ce beau nom ! Puissent

les papes neplus faire d'autre usage de leur supreme puissance

que celui de canoniser d'honn^tes miserables tels que le bien-
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heureux Labre ! II naquit, le 26 mars 17A8, dans le diocese

de Boulogne-sur-Mer, et mourut a Rome le 16 avril 1783.

— Voyage du comte de Ilaga en France, rerueilli et mis

en ordre par M. le chevalier Du Coiidray; un petit volume

in-12, avec cette epigraphe : Discite^ reges.

Annoncer le litre de cet ouvrage et le nom fameux de Tau-

teur, c'est en faire connaitre assez tout le merite. M. le comte de

Ilaga n'a pas ete plus heureux que M. le comte du Nord etM. le

comte de Falkenstein; c'est une esp^ce de droit que toutes les t^tes

couronnees semblent condamnees k payer au sublime talent de

M. le chevalier Du Goudray pour leur entree en France *. « Je de-

dare hautement ( c'est lui-meme qui parle avec sa franchise ordi-

naire), je declare hautement mon insuffisance et mon incapacite

pourun pareil ouvrage; mais je Tai commence et je dois le con-

i inner dans les circonstances, cest-ci-dire toutes les fois que

des t^tes couronnees honoreront de leur presence ma patrie. »

Que r^pondre k une declaration si formelle, si modeste et si

fiere tout k la fois ?

— Ma Conversion^ par M. D. R. G. D. M. F., avec figures en

taille-douce. Premiere edition, dddide (\ Satan^. Nous ne nous

permettons de transcrire ici le titre de cet infame livre que pour

annoncer a nos lecteurs que, quoique attribue au fils de M. le

marquis de Mirabeau, auteur de I'ouvrage sur les Lettrcs de cachet

et les prisons d'Etat^ nous ne pouvons nous resoudre a croire

'{ii'il soit de lui. C'est un code de d^bauche d^goQtante, sans

verve, sans imagination, etil neparaitpas croyablequ'un homme
d*esprit ait avili sa plume k cet exc^s sans laisser mt^me soup-

Conner Tesp^ce d'attrait qui aurait pu s6duire son coeur ou son

talent.

1. Voir tome XI, p. 509, et tome XIII, p. 180.

2. Voir sur cc livre la long:ue note de la Bibliographie des ouvrages relatifs d

iamour. Les initiales qui flgurent sur Tune des Editions et que rcproduit Meister

•igniflcnt : M. dc Riquctti, comte dc Mirabeau flis. Ndanmoinn il est triss-pro-

bftble que le ^and orateur n'a pas plus tkrit Ma Conversion que les autres

remans obsc^nes qu'on lui a attribu^s. On ne pout porter k son actifque Vlirotika

bibtion dont il se declare implicitement Pauteur dans une lettre k Sophie do
Monnier.

XIV
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OCTOBRE.

Observations sur le gouvernement et les lois des £tals-Ums

(VAm^riquc, par M. I'abbe de Mably. Un volume in-12. Voila

(lone k quoi so reduisent les plans de legislation que le congr^s

devail avoir fait deniander si solennellement aM. I'abbe de Mably

par ses ministres ! Ce sont quatre lettres adressees a M. Adams,

qui avail prie I'auteur de lui faire part de ses remarques sur les

dilTerentes constitutions que se sont donnees les fitats-Unis

d'Amerique, mais qui ne Ten avait prie qu'en qualite de citoyen,

sans avoir regu pour cela aucune mission publique. Si Ton ne

trouve dans ces lettres de notre moderne Lycurgue que des vues

assez communes, des verites assez triviales, on y remarque

cependant en general des maximes plus moderees, une sagesse

plus humaine et plus praticable, moins d'exageralion et moins

d'humeur que dans ses derniers ecrits. II veut bien avoir un peu

de condescendance pour les faiblesses et les malheureux besoins

de son si^cle. II souhaiterait sans doute que la nouvelle repu-

blique eut le courage de renoncer aux richesses du commerce

;

il lui conseillerait volontiers de fermer ses ports ou de les aban-

donner sans regret aux peuples corrompus de 1' Europe, pour se

borner uniquement a la culture de ses terres ; mais enfm il ne

I'exige pas absolument ; il pousse meme la complaisance au point

de ne pas parler seulement du projet d'etablir la communaute

des biens. II a la bonne foi de convenir encore que la democratic

n'est peut-6tre pas le gouvernement le plus desirable pour un

peuple qui occupe trois a quatre cents lieues de cotes. Geux

qui connaissent le caract^re et les principes de I'abbe de Mably

doivent lui savoir fort bon grede se preter avec tant de bonhomie

k la n^cessit^ des 6v6nements et des circonstances.

La premifere lettre n'olTre que des reflexions generales et pre-

liminaires. Dans sa seconde lettre, I'abbe de Mably examine plus

particuliferement les lois de Pensylvanie, de Massachusett et de

Georgie. La loi de Pensylvanie qui denne au peuple le droit de

s'assembler, de consulter pour le bien commun, et de demander
a la legislature le redressement des torts qu'il croit lui 6tre faits

;

celte loi, k force d'etre populaire, lui parait veritablement anar-

(
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chique. C'est pour la republique de Georgie que notre auteur

avoue senlir un attrait particulier; elle lui parait tenii* un juste

milieu entre la politique de Pensylvanie et celle de Massachusett,

quant a Telection de ses representants. Tout ce qui le chagrine,

c*est que, durant la conference des deux pouvoirs, le comite

soil assis et convert, et que les representants aient la tete nue,

a I'exception de I'orateur de la chambre ; c'est le nionde ren-

verse. « Je sals fort bien (dit-il) qu'un chapeau de plus ou de

moins ne prouve rien chez un peuple vertueux. .
.

; mais chez un

peuple corrompu ou la vanite et Tambition ne travaillent quk
saper les fondenients de Tegalite, il n'en faudrait pas davantage

pour tout perdre. »

Parmi les objets importantsrelatifs a la legislation desfitats-

Lnis d'Ainerique dont s'occupe I'abbe de Mably dans sa troisieme

lettre, c'est la religion et le pouvoir militaire qui I'arretent le

)lus longtenips. II aurait desire qUe la nouvelle republique eut

restreint un pen son extreme tolerance pour prevenir les abus

qui en peuvent resulter. II craint que de ce melange de tant de

doctrines diverses il ne naisse une indifference generale pour le

iilte particulier de chacunede ces religions, etqu'il ne s'etablisse

nfin dans la multitude une esp^ce d'atheisme grossier qui hate

la mine des moeurs. Quant au pouvoir militaire, il approuve fort

les lois faites pour le maintenir toujours dans une subordina-

tion exacte a I'autorite civile ; mais les conseils qu'il donne lui-

m6me a cet egard portent sur des vues assez vagues et se

orneni presque uniquement a proposer I'exemple des cantons
* s dont I'heureuse administration n'est,selon lui, que Tou-

du silence auquel ce peuple a condamne les passions les

plus naturelles au coeur humain... Le beau secret! II est bien

'lair qu'on n'a pu le trouver qu'en r^vant a la Suisse.

1 nderni^re lettre n*est pas la moins int^ressante : on y expose

iiigers auxquels est exposc^e la Confederation americaine,

1 ongine des troubles et des divisions qui la menacent, le meil-

leur moycn de les prevenir.

Si Ton s'attend k. trouver ici de grandes declamations centre

' luxe et les richesses, on ne sera point tromp^. L'auteur com-

iiente tr^s-longuement Topinion du docteur Brown sur la ntVes-

iie des mesures que doit prendre tout bon legislateur pour

(lonner des boraes au commerce et le fixer dans celtc heureuse
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m^iocritd qui, suivant lui, peut encore s'associer avec quelques

vertus. II blame en consequence tr^s-hautement toutes les lois

qui tendent a encourager les progr^s des arts, des sciences, du

commerce, des manufactures et de I'industrie.

o II y a longtemps qu'on a dit que les commercants n'ont

point de palrie, et qu'ils la vendront avec leur liberte k qui

voudra I'acheter. Voyez dans quelle degradation sont tombees

les Provinces-Unies des Pays-Bas; ce n'est plus que I'ombre

vaine d'une republique. »

La partie de cet ouvrage qui nous a paru tout a la fois la plus

raisonnable et la mieux approfondie, c'estla fin de cette derni^re

lettre ou I'auteur insiste avec beaucoup de force sur la necessite

de soutenii* et d'augmenter le pouvoir du congr^s continental.

— A la representation de Castor^ donnee pour M. le

comte d'Oels, il avait a c6t6 de lui le fils de M""® de Sabran,

et s'amusait beaucoup de la curiosite avec laquelle cet enfant

suivait le spectacle. « Mais qu'est-ce done que Castor et Pollux?

— Ce sont deux fr^res jumeaux. — Et qu'appelle-t-on des

jumeaux ? — Ce sont des enfants sortis du meme oeuf. — D'un

cDuf ? — Et vous-mtoe, vous etes sorti d'un oeuf... » Tandis que

I'enfant demeurait fort etonne d'une origine si merveilleuse,

M. le chevalier de Boufflers lui souffla bien vite 1'impromptu

que voici pour M. le comte d'Oels :

Ma naissance n*a rien de neuf,

J'ai suivi la commune regie
;

Mais c'est vous qui sortez d'un oeuf.

Gar vous 6tes un aigle.

VERS DU MEME,

POOR £tre mis au bas du buste de ce prince,

PAU M. IIOUDON.

Dans cette image auguste et chdre
Tout h6ros verra son rival,

Tout sage verra son egal,

Et tout homme verra son fr6re.
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DISTIQUE

POUR tTRE PLAC£ AU-DESSDS DE LA POHPE A FEU DE MM. PBRRIER,

PAR l'abb£ boscovitz, autedr d'on po£me LATIR

SUR l'astronomie.

Irarum oblitae flamnia hie conspirat et unda;

Civibus optatas ipse dat ignis aquas.

TRADUCTION, PAR M. GUIDI.

Ici, par un accord nouveau,

Entre Tonde et le feu la paix est r^tablie;

Du citoyen Tesp^rance est remplie,

Et c^est le feu qui doune Teau.

— La Folle Joiirn^e, on le Manage de Figaro. Gette comedie

fameuse, m^me avant d'avoir ete jouee, vient d'ajouter k tant

d'autres litres de celebrite I'honneur tr^s-inoui d'etre arrivee

sans interruption et sans langueur k sa cinquantieme represen-

tation*.

Nous nous sommes permis de dire dans le temps* que le

cel^bre auteur de cette comedie avait sans doute moins joui du

succ^s de son ouvrage que de I'eclat imposant que jetait sur son

credit la gloire de I'avoir fait donner en depit de tout le monde,

pt pour ainsi dire par la seule autorite de son caract^re et de ses

intrigues. Nous osons croire maintenant que M. de Beaumarchais

n'a jamais soup^onne lui-m6me que Paris ne pouvant se rassasier

de sa Folle Journde, elle ferait 6galement 6poque et dans This-

loire du th^sltre et dans Thistoire plus curieuse encore de nos

fantaisies et de nos engouements. S'il 6tait difficile en eiTet de

prevoir jusqu'oii ir.iitcetle folic, il serait peut-6tre encore plus

difficile d'annoncer aujourd'hui le point ou elle s'arr^tera.

Cette comedie est dansce moment ^la soixante-uni^me repre-

sentation. M. de Beaumarchais, qui n'a pas encore jug6 a propos

de la faire imprimer, et de qui nous tenons personnellement ^m*i7

ic voulait point
J
par fgardpour le zHe des comddiens^ mcltre

I. Timocrate, de Thomas Corneille, fut rcpresonte quatrc-vingts fois dc suite

en lfti)6; mais la rcccttc de ce* quatrc-vingts rcprescntatioDs n'cst pas comparablo

4 ocUe dc quaranto repriscnUtions du Mariage de Figaro. (Mkistbr.)

1 Voir tome XIH, p. 517 et suivantot.
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en opposition routrage impriind avec Vouvrage jou^, se prepare

k montrer, dans une preface digne de lui, qu'il n'y eut jamais

de com^die oii la decencc ait regne plus scrupuleusement, qu'il

n'y en eui jamais dont il puisse resulter une impression plus fa-

vorable aux bonnes nioeure. Ce paradoxe, assez piquant a sou-

tenir, ne peul qu'honorer infiniment I'esprit et le savoir-faire de

M. de Beaumarchais. Apr^s avoir essaye de representer le Ma-
riuge de Figaro comme une comedie qui respire la plus saine

morale, il ne lui manquait plus que d'en faire une oeuvre pie,

et c'est ce qu'il a fait encore avec tout le succ^s imaginable.

Quand il a vu que sa pi^ce mena^ait d'atteindre la cinquan-

ti^me representation, il s'est presse d'annoncer dans le Journal

de Paris qu'il destinait le produit de sa part d'auteur a I'oeuvre

de charile la plus utile et la plus interessante. Quelques jours

apr^s, il a instruit le public, par la meme voie, qu'un particulier

qui venait d'obtenir par son crddit (par le credit de M. Garon

de Beaumarchais) une place lucrative, avait crune Ten remercier

dignement qu'en lui remettant cinq cents louis pour les joindre

aux sommes qu'il destinait a I'entreprise charitable qu'il avait

annoncee. 11 invite tous les gens en place, charges de distribuer

des graces, a mettre ce genre de reconnaissance a la mode, et a

I'exiger de tous ceux a qui ils croient devoir en accorder. Gette

oeuvre de bienfaisance a ete enfin connue par I'annonce de la

cinquantieme representation du Mariage de Figaro^ donnc^e an

profit des meres nourrices^ dont le produit entier leur a He

consacrl' tant par les comediens que par Vauteur, Nous sommes

infoi-mes que M. de Beaumarchais ne se serait pas borne a une

annonce aussi simple, aussi modeste, si la police eut voulu lui

permeltre d'imprimer dans le Journal de Paris une lettre dans

laquelle il ne se refusait rien, etsur les censeurs de son ouvrage,

et sur ses critiques et mdme sur 1' administration ; celle des m^res

nourrices, susceptible d'une amelioration diflficile a obtenir dans

une grande ville et dont les ressources ne sont peut-^tre pas aussi

abondantes que le demanderaient des besoins qui renaissent et

s'accroissent d'une ann6e k I'autre, avait olfert un champ vaste

ri I'eloquence el aux sarcasmes du citoyen Beaumarchais. M. le

lieutenant general de police a cru devoir I'inviter a se borner a

la simple annonce de la destination du produit de la cinquan-

tieme representation du Mariage de Figaro, et cette cinquantieme
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representation a ete aussi nombreuse que la premiere. M. le

comte d'Oels y a assiste ; il a remis a la porte un billet de caisse

de 300 livres. Son exemple a ete peu suivi ; on n'a gu^re fait a

la porte de laComedie que la recette accoutumee, lorsque la salle

est aussi pleine qu'elle peut I'etre. On ne pense pas que Timpres-

sion de la lettre de M. de Beaumarchais, ou il proclamait les

Comediens francais caissiers perpetuels des sommes que les spec-

tateurs voudraient remetlre journellement pour le soulagement

des m^res nourrices, eut emu davantage la sensibilite du public;

les gens qui vont habituellement au spectacle s'occupent bien

plus du plaisir qu'ils esp^rent y gouter que du malaise et quel-

quefois des soulTrances d'individus aussi interessantsquedilTiciles

a sccourir avec une mesure egale et proportionnee a leurs vrais

besoins.

Quel que soil le motif qui ait dirige M. de Beaumarchais, on

e peut qu'applaudir k la bonne oeuvre qu'il vient de consommer

t a I'olTre qu'il a faite de consacrer en entier le produit de sa

rt d'auteur, qui passe deja trente-six mille livres, au soulage-

ent des femmes pauvres qui nourrissent elles-memes leurs

fants, si Ton voulait ouvrir une souscription a cet elTet. line

femme que sa situation condamnait a ignorer toute sa vie et

Texistence de Figaro^ et son succ^s, et I'emploi de la cinquan-

ti^me representation de cette comedie, devra uniquement au ha-

sard la portion que lui en destine M. de Beaumarchais. Cette femme
habitant un hameau a soixante-dix lieues de Paris, avait reru,

pour le nourrir, I'enfant d'un clianteur des chocurs de I'Opera,

il y a cinq ans. Elle en avait ete pay^e avec assez d'exactitude pen-

idant
les deux premieres ann^es ; mais n'en recevant depuis ni nou-

^elles, ni argent, elle a pris enfin le parti d'en venir chercher elle-

m^me a Paris avec son nourrisson. Le p^re et la mere avaient

quilts cette ville depuis trois ans. Ceux qui ont su Pobjet des re-

cherchesde cette pauvre femme Font adressee h. I'Opc^ra : elle y est

arrivee au moment ou Ton faisait une repetition ; elle a demande

M. etM™" Le Grand. On lui a repondu que Tun et I'autre, noyes de

dettes, avaient ete forces de quitter ce pays, et qu'on ignoraitle

lieu de leur retraite. « Eh bien ! a dit cette femme, je m'en dou-

tais; sans mon mari, je n'aurais pas fait cette coui*se. Viens, mou
ami, a-t-elle ajout^ k I'enfant qu'elle tenait par la main, re-

tournoDs chez nous, c'est comme si nous n'avions rien fait. » On
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a inlerrogd cette femme; elle a dit qu'elle nourrissait depuis

cinq aiis renfant dont elle 6tait venue reclamer les parents a

rOpi^ra; niais que, puisqu'on ne savait pas ce qu'ils 6taient de-

venus, elle allait retourner chez elle avec son nourrisson, « qui

n'en palirait pas plus que s'il avaitp^re et m^re, et si elle-m6me

n'avait pas encore huit autres enfanls a nourrir ». Ge peu de

mots, dits avec cette simplicite d'une vertu qui croit ne faire que

Taction la plus naturelle et n'en soup^onne pas m^me la gen6-

rosit^, ontemu vivement tons ceux qui I'entouraient ; iln'y a pas

jusqu'aux acteurs subalternes du chant et de la danse qui n'aient

oublie dans ce moment leurs propres besoins pour s'empresser

de verser dans les mains de cette bonne femme le peu d'argent

qu'ils pouvaient avoir. Quelques-uns d'entre eux, instruits de la

representation qu'on allait donner du Manage de Figaro au

profit des m^res nourrices, ont cru remplir les vues de M. de

Beaumarchais en lui adressant cette digne femme, et ils ne se

sont point trompes. Elle retourne dans son pays avec une somme

qui la dedommagera de ses soins, qui lui prouvera toujours que

son mari n'a pas eu tant de tort de lui faire entreprendre le

voyage de Paris, mais qui ne recompensera jamais assez I'espfece

d'insouciance genereuse avec laquelle, en apprenant I'impossi-

bilite de retrouver le pfere et la m^re de son nourrisson, elle le

ramenait si tranquillement dans son village, sans plainte et pres-

que sans regret.

— On ne se rappelle pas d'avoir jamais vu sur notre theatre

lyrique un debut plus brillant, plus applaudi, plus fait pour I'etre

que celui de la demoiselle Dozon. Cette jeune actrice, a peine

%ee de dix-sept ans et qui n'a jamais paru sur aucun theatre, a

debute par le role d'Armide dans I'opera de Renaud^ de M. Sacr-

chini. Elle a deploye, d^s le premier jour, la reunion de talents

la plus rare et la plus etonnante : a la voix la plus pure, la plus

^icndue, k la prononciation la plus distincte et la plus facile,

elle joint une sensibilite exquise, une v^rite dans Texpression si

simple et si touchante, qu'elle a ravi tons les spectateurs. Jamais

la salle n'a retenti de tant d'applaudissemehts, et jamais aucune

actrice dans toute la perfection de son talent n'a excite plus de

surprise et d'admiration. Sa voix, qui montejusqu'au r^, a, sur-

tout dans les tons hauts, cette justesse que Ton n'obtient que des

instruments a clavier. Son jeu, toujours anime, toujours vrai,
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toujours varie, occupe toute la sc^ne pendant que le volume et

I'eclat de sa voLx remplissent toute la salle. Son chant manque
cepcndant encore de methode, il demande a ^tre perfectionne

par I'un de ces grands maitres d'ltalie dont les chefs-d'oeuvre

illustrent maintenant notre theatre lyrique. Cette etonnante can-

tatrice y gagnera I'avantage si precieux et que I'excellence de

leurs principes pent seule donner, I'avantage de produire les

m^mes elTets avec moins d'efibrts, et I'art heureux de saisir cette

gradation de nuances dans les sons qui fait le charme du chant

et qui en double la puissance. Nousavons vu le cel^bre Sacchini,

qui entendait pour la premiere fois cette jeune debutante,

accourir, apr6s I'opera, dans sa loge, ivre d'admiration, etl'assurer

qu il voulait, dans six mois, en reduisant de moitie ses etudes

trop continuelles, en faire la premiere cantatrice de notre theatre,

et dans deux ans la premiere de tous les theatres de 1' Europe.

C'est presque au hasard que nous devons la decouverte d'un

talent si prodigieux. Sa sceur ainee servait depuis plusieurs

annees M. Mittie, medecin ; il eut besoin, il y a deux ans, d'une

seconde domestique, et lit venir du fond de la Picardie notre

jeune Armide pour servir k la cuisine. Le sieur Julien, ancien

acteur du Th^atre-Italien, I'entendit chanter en montant I'escalier

de M. Mittie chez lequel il dinait; cette voix I'etonna. Ayant pro-

pose au medecin de lui faire apprendre quelques ariettes pour

essayer sa voix dans un genre plus propre a la developper que

les chansons de son village, ce premier essai fit voir chez cette

jeune personne tant de dispositions, que M. Mittie, qui aime la

musique, en parla a M. Amelot, charge alors de I'administration

de rOpdra. Ce rainistre engagea le sieur Lais, acteur de I'Op^ra

et excellent musicien, a donner dcs le(;ons a M"*" Dozon. Le sieur

Mole, qui depuis six mois enseigne la declamation dans nos nou-

velles 6coles de chant, lui a fait r6peter sept k huit fois le r61e

d'Armide, et c'est a quinze mois d'etudes, aux soins de ces deux

maitres, et surtout aux plus riches dons de la nature, que nous

devons ce nouveau prodige.

M"*' Dozon est d'une taille peut-^tre trop petite, mais bien

proportionnee. Elle est brune, plutdt laide que jolie; mais ses

traits sent si susceptibles de caract^re et d'expression que Ton

oubiie bient6t si leur forme est plus ou moins agr(5able. Sa cons-

titution, s^che et nerveuse, annonce de la force et de I'^nergie.
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Elle continue de vivre chez M. et M'"'' Mitlie, qui la iraitent

comme leur enfant, et sa conduite prouve autant de sagesse que

de niodestie. Le moment ou cette jeune persorine a revu ses

bienfaiteurs apr^s son succ6s, et ou, n'osant pas les embrasser,

elle baisait leure mains et s'enveloppait de leurs bras, a fait

couler les larmes de ceux qui en ont et6 temoins. Elle ne pou-

vait pas parler, on n'entendait que ses sanglots et les baisers

dont elle couvrait les mains de M. et de M'""^ Mittie; c'^tait I'ex-

plosion d'un sentiment d'amour et de reconnaissance dont le

foyer etail dans cette ame ou elle venait de puiser cette chaleur,

cette sensibilite, sans laquelle il nest point de grands talents,

sans laquelle au moins le plus beau talent ne saurait produire

de grands eflets.

Notre cel6bre Saint-Huberty, qui, le jour m^me de ce debut,

arrivait de Bordeaux, comblee d'argent et de gloire, et qui ne

soup^onnait pas I'accueil qu'allait obtenir cette jeune rivale in-

connue presque a tout le monde, avait ete se placer a Tamphi-

theatre, ou le public, lorsqu'il I'apercoit, lui prodigue ordinaire-

ment les mtoes applaudissements que sur la sc^ne. Elle n'y fut

ce jour-la que pour etre temoin de I'ivresse avec laquelle ce

meme public ne pouvait se lasser d'applaudir M"* Dozen. Son

silence et son immobilite ont olTert aux spectateurs un contraste

qui ne leur a point echappe. Avec de I'esprit et la confiance que

doit lui donner 1' excellence de son talent, on est etonne que

M"" Saint-Huberty n'ait pas voulu paraitre au moins partager

I'opinion publique. « Quel triste jour pour M'"" Saint-Huberty

!

disait quelqu'un a M"" Arnould. — Comment, repliqua-t-elle

avec vivacite, cest le plus beau moment de sa vie, car la voilii

bien f. » Pour etre infmiment plaisant, il ne manque a ce

mot que d'etre un peu moins injuste.

— Mimoire du comte de Mirabeau, supprim^, au moment
mCme de sa pnblicalw?i, par ordre particuUer de 31. le garde

des sreau.Vy et reimprime par respect pour le roi et la justice,

avec une conversation de M. le garde des sceaux et du comte de

Mirabeau a ce sujet. Le Memoire est fort long, fort ennuyeux,

et justifie assez mal les mauvais precedes de M. le comte de Mi-

rabeau pour sa femme. Quant a I'esprit et au ton de la conversa-

tion, il suffira d'en citer quelques traits pour en faire connaitre

toute la hardiesse et toute la malignity.
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M. LE GAKDE DES scEAUx. — MoDsieur, oous ne sommes point

ici pour faire des discussions philosophiques.

Moi. — Monsieur, je n'ignore pas que ce cabinet est peu ac-

cessible a la philosophie; mais il ne doit pas etre inaccessible au

bon sens.

M. LE GARDE DKs SCEAUX. — Ah ! le bou seus ! Eh bien

»

monsieur, que dit le bon sens ? Je serai enchante de I'entendre

parler par votre bouche. C'est une tr^s-bonne chose que le bon

sens.

Moi. — Oui, monsieur, le bon sens est bon a tout, m^me aux

Varietes-Amusantes. Mais je parlerais longtemps si j'entreprenais

de vous repeter tout ce que dit le bon sens de vous, monsieur,

et des arrets du conseil faits dans vos bureaux; je m'en tiendrai

done au cas particulier, et je tacherai de vous faire entendre,

par un exemple connu de vous, ce que je voulais vous dire au

nom du bon sens. Tout le monde imprime des Memoires sur les

deniandes en cassation, vous le savez, vous I'approuvez, vous

le conseillez m6me a ceux que vous protegez. Pour moi seul,

vous vous rappelez aujourd'hui qu'il est une loi qui peut me
priver de tons les moyens de repousser la calomnie et d'etre en-

lendu dans mes defenses ; vous ressuscitez cette loi tr^s-commode,

j*en conviens, puisqu'elle rend M. le garde des sceaux niaitre

unique des cassations par le choix du rapporteur; et cette loi

vient in'ecraser moi seul, parce que vous ne me croyez pas les

moyens de reclamer assez fortement contre elle. Certes, mon-
sieur, la methode n'est pas nouvelle, mais la mani^re est cruel-

lement ingenieuse.

M. LE GARDE DES SCEAUX. — Monsicur, vous n*6tes pas juge

des mani^res.

Moi. — Non, monsieur, mais en ce genre le roi Test.

M. LE GAHDK DES SCEAUX. — Eh bien ! monsieur, allez vous

plaindre h, lui de ses lois.

Moi. — De ses lois I de ses lois ! Ah! monsieur, nous n'en

sommes plus a ne pas savoir comment se font les arrets du

conseil. Lequel de vos commis de confiance n'en a pas fait cin-

quante en sa vie ?

M. LE GARDE DES SCEAUX. — MoDsieur, j'ai supprimt^ votre

.M^moire en vertu de la loi ; je crois que par ce seul mot notre

conversation est finic.
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Si touie celte conversation pr^tendue n'a gu^re d'autre me-

rite que celui de braver avec une insolence extreme tons les

I'gards dus aux grandes dignites et a ceux qui en sont revetus,

on trouve plus de justice et de raison dans la lettre adress^e au

roi qui se trouve k la fin du dialogue. On en peut juger par le

niorceau que voici

:

« Ce n'est pas un mediocre inconvenient des grandes mo-

narchies que le souveraiii y soit oblige de s'adresser a Thomme

en place m^nie sur lequel il recoit une plainte, pour s'instruire

ou de la v^rit^ ou de la fausset^ de cette plainte , ce qui rend

toujours a un certain point I'homme puissant juge et partie. On

ne saurait se dissimuler que le recours personnel au souverain

sera tr^s-illusoire aussi longtemps qu'on n'obtiendra pas de lui

des audiences. Le plus imposant de nos rois, celui qui eut le

sentiment le plus continuel, le plus fier et peut-etre le plus

exagere de sa dignite personnelle, Louis XIV, n'en a jamais re-

fuse. Qui plus que Louis XVI est digne d'imiter cet exemple de

justice et de magnanimite, ce prince dont tous ceux qui ont le

bonheur de I'approcher disent : // est le plus honncle homme de

son royamne I »

— On a donne, le jeudi 21, sur le theatre de la Gomedie-

Italienne, la premiere representation de Richard Cwur-de-Lion^

drame en trois actes et en prose, mele d'ariettes. Les paroles

sont de M. Sedaine, la musique de M. Gretry.

Un trait de I'histoire d'Angleterre a fourni le fonds du fabliau

dont M. Sedaine a tire cette comedie. Ge fabliau se trouve dans

un recueil d'ouvrages de ce genre, publie, il y a quatre ans, par

M. Le Grand d'Aussy.

Ce drame, dont le sujet est connu de tout le monde, est une

des conceptions les plus originales de M. Sedaine, qui a si sou-

vent os6, et presque toujours avec succ^.s, essayer sur la scene

et des sujets et des situations qui semblaient peu propres a y
r^ussir. Les deux premiers actes de Richard ont obtenu les plus

grands applaudisseraents. Quoique les amours de Florestan et de

Laurette n'interessent que faiblement et ne produisent aucun

eflet, quoique la rencontre de Marguerite et de Bloudel, le meme
jour, k la m6me heure, soit plus que romanesque, et qu'a peine

on voie Richard, le devouement et le zfele ingenieux de son me-
nestrel jettent un si grand int6r6t dans les deux premiers actes

\
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de cct ouvrage, que, en faveur du plaisir qu*ont fait eprouver

ces deux actes, on a fait grace a rinvraisemblance forcee du

ti'oisieme. Quant au style de cette comedie, il est juge sur le

nom de I'auteur; on est convenu depuis longtemps qu'il en faut

prendre son parti.

La niusique de ce drame est pleine de graces, de negli-

gences aimables et de reminiscences heureuses; elle respire

partout une naivete spirituelle et piquante. M. Gretry semble

avoir oublie dans cette nouvelle composition sa maniere accou-

tum^e pour nous transporter, par la tournure tout a la fois

simple et romantique du chant qu'il a mis dans la bouche de

ses dilTerents personnages,aux temps eloignes ou se passe Taction

du poeme. La romance chantee par Blondel et le roi Richard

nous rappelle ces chants si doux et si touchants que Ton retrouve

encore dans le fond de nos provinces meridionales comme des

monuments qui deposent qu'elles ont ete le berceau de nos

menestrels et de nos troubadours. Ce charmant compositeur va

faire donner incessamment, sur le theatre lyrique, un nouvel

opera dont le titre est Panurge dans Vile des Lanternes. Ce sera

le vingt-sixieme ouvrage de M. Gretry, et il justifiera vraisem-

blablement encore les vers ci-joints qui lui ont 6te adresses par

M. de La Croix, apr^s la representation de Richard Cceiir-de-

Lion :

Ceux-ci font bien, ceux-1^ font vite;

Le plus grand nombre ne fait rien

;

Mais Gr6try seul a le mdrite

De faire beaucoup, vite et bien.

— On vient de donner, sur le m6me theatre, la Brouette du

viruiir/rier, drame en qualre actes, de M. Mercier, si tristement

counu sous le nom de Dramaturge^ et qui I'a ete depuis plus

avantageusement par son Tableau de Paris. On nouspardonnera

volontiers de ne pas rappeler ici I'ennuyeuse histoire d'unepi^ce

imprimee depuis longtemps. Nous observerons seu lenient qu'il

est assez injuste que dans le moment ou les Comediens franc^ais

et ilaliens viennent d'obtenir que tous les ouvrages destines aux

Theatres des boulevards soient soumis k leur inspection, afin

qu'ils puissent non-seulement saisir et confisquer toulcs les

pieces qui seraient k leur convenance, mais rayer m6nie impi-

toyablement toutes les scenes dont le dialogue et le style ressem-
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bleraicut Irop a la bonne comedie, ils veuillent depouiller encore

les Cheiitros forains des pieces qui depuis plusieurs anuees

fomienl le fonds de leur repertoire. II y a huit ans que la troupe

des AssocUs^ ci-devant des Grimaciers, la derni^re de nos

iroupos foraines, joue avec un succ^s digne de ces treteaux la

Brouettc du linaigricr, Les Gomediens italiens n'ont pas crainl

de s'emparer de cette pi^ce, et leur parterre, presque aussi bien

compose que celui des theatres du boulevard, I'a recue avec

transport ; il I'a reque pour ainsi dire comme un liommage que

des coraediens pensionnaires du roi rendaient a la noble ecole ou

s'est form6 son gout.

Moli^re en rit 1^-bas, et Racine en soupire.

— MCmoircs historiques et politiques des Pays-Bas autri-

rliiens, didii's a VEmpereur. A Neufchatel, de rimprimerie de

Fauche, Favre ct Compagnie. Un volume in-S". Ge livre s'est

vendu d'abord assez publiquement, mais on a ordonne ensuite

au libraire Moutard, soupconne d'en avoir debite le plus grand

nombre d'exemplaires, de protester centre cette accusation, et

de declarer hauteinent ({nil n avail point HC' accord^ de per-

mission en France pour cet oiwrage. Sa declaration a paru dans

le Mereure de France, dans le Journal de Paris et autres.

On sait que les nouveaux Memoires sur les Pays-Bas autri-

chiens sent de feu M. le president de Neny, de Bruxelles, et Ton

apprend dans la dedicace que cet ouvrage fut commence, il y a

environ vingt-cinq ans, pour servir a I'instruction de Sa Majeste

Imperiale. Ge qu'il olTre en effet de plus curieux et de plus inte-

ressanl, c'est 1' expose de tons les droits, de toutes les preten-

tions de la maison d'Autriche sur les riches domaines enleves a

I'h^ritiere de Bourgogne. Get expose parait etre le resultat des

recherches les plus laborieuses et d'uneconnaissancetres-etendue

de THistoire et du Droit public. On ne pent se dissimuler qu'il

n'annonce une partialite decidee en favour de la cour de Vienne

;

mais il n'appartient qu'a un esprit profondement verse dans ce

genre de discussion d'entreprendre la critique ou I'examen d'un

systfeme appuye sur des litres aussi specieux et presente avec

une erudition aussi imposante.

Scs vucs sur les avantages de I'alliance de 1756 semblent



OCTOBRE 1784. 03

avoir, dans les circonstances actuelles, uii inter^t trop marque

pour nous permettre de les oublier, et c'est le morceau par

lequel nous terminons cet article.

({ Les avantages (dit I'auteur) que la monarchie a trouves

dans cette alliance, et ceux qu'elle pent en tirer encore, sont

des objets qu'on ne saurait soumettreau calcul. Que Ton se repre-

sente la situation ou elle se trouvait, et Ton reconnaitra que c'est

a ce grand coup de politique qu'elle doit son soutien, sa conser-

vation, son salut.... Si cent cinquante mille Francais, cent mille

Russes, vingt mille Suedois, trente mille hommes des troupes de

I'Empire et cent soixante mille Autrichiens n'ont pu dompter la

puissance prussienne, que serait devenuc la maison d'Autriche

si, livree a elle-m^me dans les funestes revers qu'avaient eprouves

ses armes, son ennemi eut pu employer contre elle seule toutes

ses arniees, et si, pour comble de malheur, il eut reuni sous son

commandement toutes les forces du parti protestant? Quel eut

etc encore le sort de cette auguste maison,si,s'accoramodantala

sinistre politique des Anglais, elle eut partage ses forces pour

defendre les Pays-Bas que soixante mille Francais eussent pu

conquerir en marchant, et qu'en meme temps cent quatre-vingt

mille Prussiens eussent penetr^ dans le coeur de la monarchie?

Dans un cas pareil, elle eut et^ renversee aussitdt qu'atta-

quee. »

— Montesquieu h Marseille^ pi^ce en trois actes, par

M. Mercier. C'est le sujet deja traite par M™* de Montesson dans

liobcrt Sciarts^ et dans la piece qu'on vient de donner tout

nouvellement a la Comedie-Fran^aise : le Bienfait anonyme^ dont

nous avoDs eu I'honneur de vous rendre compte dans le temps*.

De tous les dranies de M. Mercier, celui-ci pourrait bien 6tre le

j)lus insipide, le plus denue de raison et d'inter^t. Fatigue de

toutes les platitudes, de toutes les trivialites que I'auteur s'est

permis de faire i un honune tel que le president de Montesquieu,

on ne peut s'emp^cher de sourire encore »\ la mani^re dont se

icrmine I'entretien de ce grand homme avec I'abbe de Guasco au

deniier acte : « Et votre lils, lui dit i'abb^, votre fils n6 distrait,

parlez-m'en done, car vous n*6tes point de ceux qui, n'ayant

1. Voir tome XI, p. 4ii. La note de cette page renvoie par erreur a Juin I78S.

'2. Voir tome XIII, p. 174.
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point de posterity, travaillent le plus pour la posterite... » (ici iis

parlent bas.)

Quel trait de g^nie que cette heureuse reticence

!

NOVEMBRE,

Je n*ai jamais rencontr6 M. le baron de Tott dans le monde

sans desirer de pouvoir lire ses Memoires. Peu d'hommes, en

Europe, ont et6 plus a portee que lui de bien observer ; non-

seulement il a vecu longtemps parmi les peuples dont il parle

;

apr^s avoir appris la langue et les usages du pays, il s'est trouve

engage dans des liaisons intimes avec les homines qui etaient a la

t^te de riiltat; il les a vus dans des circonstances difficiles ou ses

senices ont ete d'une grande utilite, ou le besoin qu'on avaitde lui

rendait la confiance indispensable, ou ce qu'on aurait m^me eu

le plus d'inter^t a cacher ne pouvait gu^re echapper a ses regards

;

enfin, c'est au milieu des soins et des travaux de I'existence la

plus active qu'ont 6te recueillies les observations qu'il vient de

publier, en quatre volumes in-8*^, sous le titre de Mimoires du

baron de Tott siir les Turcs et les Tartares.

On a reproche a ces Memoires d'etre trop decousus ou de ne

r^tre pas assez, c'est-a-dire de manquer ordinairement de suite,

et d'alTecter cependant quelquefois des transitions inutiles, qui,

loin d'ajouter a I'interet de la narration, ne servent qu'a la

ralentir. On leur a reproche encore beaucoup de negligences,

beaucoup de fautes de langage, et Ton n'a pas eu tort ; on a

remarque que ces fautes, ces negligences etaient d'autant plus

sensibles, que le style de I'auteur n'est pas toujours exempt

d'emphase et de pretention ; cette critique parait encore assez

fondee : on a observe de plus que les choses les plus interessantes

se trouvaient confondues avec les details les plus insignifiants

;

qu'une minutie 6tait souvent racontee avec plus d'appareil, plus

de complaisance que le fait le plus important ou.le plus curieux,

et que dans beaucoup d'endroits le r^cit manquait tout k la fois

et de precision et de clarte. Ces remarques sont au moins severes

;

mais, fussent-elles encore plus justes, elles ne sauraient faire
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oublier tout ce que Touvi^age de M. de Tott offre d'instruction

ct d'inter^t. Nous n'avons rien lu qui puisse donner une idee plus

vraie et du gouvernement et des moeui*s de la nation turque. Ce

ne sent pas des dissertations sur les formes de I'administration

(le cet empire, sur la nature ou I'origine de ses usages, sur les

l>rincipes de sa politique et de sa religion ; ce sont des anecdotes

precieuses et qui portent toutes le cachet d'une obsei-vation

\acte, des faits isoles, mais d'une importance remaixjuable, des

I raits epars a la verite, mais dont le rapprochement est tr^s-

propre a faire ressortir le caractere dominant de la nation.

L'auteur vous presente les objets tels qu'ils se sont oflerts a ses

yeux; il ne peint que ce qu'il a pu voir lui-meme; mais pen de

voyageurs out eu les memes moyens que lui de bien voir; c*est

un observateur presque toujours en action, et charge souvent

Tun role infiniment penible, infiniment delicat. L'interet qui I'a

^uide dans ses observations se communique a ses recits, leur

iiiprime un mouvement plus vif, plus anime, et le place souvent

lui-m^me dans le tableau d*une mani^re originale et piquante.

Occupe des negociations les plus embarrassantes, sa presence

i'esprit n'est jamais en defaut, son activite supplee a tout; les

ressources qui lui manquent au dehors, il les trouve dans sa

propre industrie. Ambassadeur dans une cour ou il n'y a pas une

?naison logeable, il devient architecte, et il se batit un hOtel.

>'agit-il de faire declarer la guerre a un peuple qui manque
d'artillerie, il s*engage k lui fournir des canons, et, k Taide de

quelques pages deVEncyclopMie, il etablit une fonderie, et y
riiussit au dela m6me de ses propres esperances ; c'est vraiment

le Robinson des negociateui*s.

Le premier volume des Memoires de M. de Tott contient le

journal de son premier sejour en Turquie; le second, celui de sa

residence aupr^s du kan des Tartares, et de Texpedition qu'il

lit avec lui dans la nouvelle Servie ; le troisi^me, celui de son

t'jour k Constantinople : on y apprend les services qu'il rendit

I la Porte, pendant la derni^re guerre, pour la defense des Dar-

lanelles, pour la formation d'un nouveau corps d'artillerie, d'une

cole (le mathematiques, etc. Le quatri^me volume est le journal

le son dernier voyage aux Echelles du Levant, oil il avail ele

nvoy6 par le gouvernement pour inspecter les dilTerents ela-

blissements du commerce de France. Quelque abregee que soil

XIV. 5
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la description qu'il fait de I'ligypte, elle nous a paru donner sur

ce pays des notions egalement neuves et interessantes.

D*apr6s ce que nous avons dit du plan et de la forme de

Touvrage, de lamani^re dont il est con^u et de la mani^re dont il

est 6crit, on sentassez qu'il n*est gu^re susceptible d'une analyse.

CHANSON,

PAR LE MARQUIS DE CHAMPCENETZ.

Air dc Gregoire de Richard Cceur-de-Lion.

Que maintenant dans Paris

Nos h6ros, nos beaux esprits

Forment mille compagnies,

Salons, clubs, academies,

Et que je ne sois de rien,

C'est bien,

Tr6s-bien,

Cola ne m'^tonne en rien.

Je ne pense comrae personne,

Et je cliansonne. [bis.)

Qu'au seul nom de Figaro

J'entende crier bravo

!

Et que tous ses coq-i-r^ne,

Son proems et sa Suzanne

Causent un bruit g6n6ral,

C'est mal,

Tr^s-mal,

Mais tout cela m'est 6gal.

Je pense comme mon grand-p^re,

J'aime Moli^re. {bis.)

Que par esprit de parti

On claque Saint-Huberti,

Qui n'a pour toute mani^re
Qu'une tete minaudi^re
Avec un fausset discord,

C'est fort,

Tr6s-fort,

Mais (ja m'est egal encor.
Moi, je hais sa voix glapissante,

J'aime qu'on chante. {bis.)
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Que le charlatan Mesmer,
Avec un autre frater,

Gu(^risse quelques femelles

En agitant leurs cervelles,

^n les touchant Dieu sail oCi,

C'est foil,

Tr^s-fou,

Et je n'y crois point du tout.

Moi, je pense qu'il magnetise

Par la sottise. {bis.)

Que la b^gueule Contat

Mette en fort mauvais 6tat

La jeunesse et la finance

D'un Stranger d'importance *,

Qui ne voulait que Tavoir,

C'est noir,

Tr6s-noir

;

Mais c'est simple h concevoir*:

Elle pense comme sa m6re *,

Elle est trop ch^re. {bis,)

Qu'i dire ainsi son avis

On trouve mille ennemis,

Et qu'avec tin peu d'adresse,

D'impudence ou de bassesse

On puisse avoir quelque 6clat,

C'est plat,

Tr^s-plat,

Et je n'en fais nul 6tat.

Moi, je pense qu'il faut tout dire,

Et j'aime k rire. {bis.}

COUPLET

Sur Tair du vaudeville de Figaro,

11 est des beauts cruelles,

Et Ton s'en plaint chaque jour

:

Savez-vous pourquoi ces belles

Soot si froides en aniour ?

Ces dames se font entre elles,

Par un g6n6reux retour,

Ce qu'on nomme un doigt de cour. {bit.)

i. M. lo corate dc Laudron. (Mbistkr.)

S. Blarchande de moruc.
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RBPONSE AU COUPLET.

11 serait moins de cruelles,

On en vaincrait cliaque jour,

SI les homines pour les belles

fitaient fernies en amour;

Mais leur faiblesse pr^s d'elles,

Promettant peu de retour,

Les ri^duit au doigt de cour. (bis.)

— Les Comediens francais ont donne, le samedi 6, la pre-

miere representation de la Fausse Coquette^ comedie en trois

actes et en vers, de M. Vigee, moins connu dans le monde par

les Avnix difficiles, dont il est I'auteur, qu'il ne Test par les

tableaux, le talent et les graces de sa soeur M™° Le Brun.

Un homme aimable, mais qui a la manie de pretendre que la

femme qu'il aime le devine, et qui redoute, on ne sait trop pour-

quoi, I'aveu de ce sentiment, le marquis de Florval a interessc

une jeune veuve, Gephise, mais ne lui a point encore parle dv

son amour. Lisette, suivante de la veuve, lui conseille de rece-

voir chez elle beaucoup d'hommes aimables, de jouer avec eux

la coquetterie, et de punir par ce manege I'amour-propre de

Florval. La jeune veuve ne se pr^te qu'avec peine k suivre les

conseils de sa femme de chambre ; le desir seul de savoir si ellc

e^t aimee la determine a persuader a son amant quelle veui

changer sa mani^re de vivre trop uniforme et trop solitaire. Elle

affecte d'avoir pris du gotlt pour la soci6t6 d'un des amis de

Florval, du comte de Gerseuil. Ce jeune homme est d'une fatuite^

d'une impudence dont la bonne compagnie n'ofTre point de mo-
dule, et que I'auteur a desssine en charge d'apres tous les fats

de la sc^ne. Gerseuil, qui voit Gephise ecouter avec complaisance

loutes les fadeurs qu'il lui debite, qui en a recu le matin un

billet fort poll, qui vient de I'accompagner le soir au spectacle,

ne saurait douter qu'il n'en soit adore. II fait part a Florval de

son triomphe; celui-ci ecrit une lettre de rupture a Gephise. Son

rival oflfre gen^reusement de la remettre et d'engager la veuve a

en apporter elle-m6me la r6ponse. En effet, Gephise ne tarde pas

k paraltre; elle a une explication avec Florval, dont elle doit

trouver avec raison le precede fort extraordinaire. Gelui-ci se

defend mal : vingt fois sur le point d'avouer qu'il aime, il est
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toujours retenu par la fausse honte de cet aveu, bizarrerie sur

laquelle toute la piece est fondee. Cette sc6ne, d'ailleurs bien

filee et dont les details olTrent souvent des traits fins et delicats,

linit par aniener Florval aux genoux de Cephise, a qui il avoue

- 1 jure le plus tendre amour. Gerseuil, qui survient au denou-

iiient, est ecouduit : ainsi fiiiit la nouvelle comedie.

l^ Qui croirait qu'avec un fond si faible et si prodigieusement

^ke, M. Vigee soit venu a bout de remplir trois actes et de les

^^oir applaudis? A I'interet, au niouvement, au comique qui man-

quent a son ouvrage, il a substitue des portraits de fantaisie,

les details spirituals, de la gi'ace et de la facilite dans le dia-

logue. Les caract^res de cette comedie ne ressemblent en rien a

ceux que Ton voit dans la societe ; ils ont tons la physionomie

d'autres roles sur lesquels ils ont ete calqu6s; mais il faut

I'avouer, peut-6tre n'est-il point de roles aussi qui soient rendus

aujourd'hui par nos premiers acteurs avec une verite, une magie

j)lus seduisante. Comment imaginer, par exemple, loin de Paris,

tout Teffet, tout Teclat que le jeu de Mole donne a ce vers, en

lui-meme assez ridicule? c'est Florval qui, dans sa derni^re sc^ne

avec Cephise, lui dit avec I'accent du depit le plus amoureux :

Je ne vous aime pas et veux vous 6pouser.

En g6n6ral nos jeunes poetes connaissent trop peu lemonde;

ils etudient encore moins le cneur humain, et font la comedie de

la comedie m^me; ainsi, avec de I'esprit et quelquefois m6me du

talent, ils se boment presque toujours k faire plus ou moins

bien ce qui a 6t6 d6ja fait. Ce reproche semble appartenir plus

particuli^rement encore a la Fausse Coquette
j
qui n'est vraiment

qu'une copie affaiblie de la Feintc par amour et des Fausses Infi-

dHith.

— De VAdministration des finances de la France, par

M. Necker. Trois volumes in-8** de cinq cents pages, avec cette

^pigraphe ; Ubi igitur animus meus ex multis miseriis et peri-

tlis requievity nan fuit consilium socordia atque desidia bo-

num otium ronterere. Sallust. 1784. Cet ouvi'age, qui paralt

avoir ete imprim6 k Lausanne, n'est pas encore public.

L'objet que s'est propose I'auteur, les motifs qui ont con-

duit sa plume pourraient-ils 6tre mieux d^velopp^s qu'ils ne le

h
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sonl par lui-ra6me au commencement de cette introduction?

u J*ai cru (dit-il) que, si Ton pouvait rendre evidenteet plus

sensible k tous les yeux letendue des ressources et des richesses

de la France, ce serait un moyen elTicace et pour en imposer

davantage aux ennemisde ce royaume, et pour temperer un peu

dans l*esprit de ceux qui seront appeles a le gouverner ces jalou-

sies politiques qui ont 6te la source de tant de maux. Enfin, soit 1

comme one verite, soit comme une consolation, j'ai embrass6

avec transport Tesp^rance que dans ces temps ou dans d'autres

on trouverait dans mes ouvrages quelques sentiments, quelques

pens^es peut-6tre qui m'uniraient apr^s moi aux amis de la

France et a ceux de I'humanite. »

Quelque int^ressant que soit le tableau qu'il fait des vertus
j

d*un grand administrateur, nous nous contenterons d'en extraire

ici deu,x morceaux, de rinfluence d'un grand caract^re et du

respect qu'impose I'opinion publique :

« C'est essentiellement par I'idee que donne un homme public

de son caractere qu'il conserve de la reputation... On ne sait

pas admirer longtemps 1'homme qui fait de grandes cboses sans

avoir un grand caractere.

« Le traite des Pyrenees et celui de Westphalie devraient

suffire pour rendre a jamais celebre le ministre qui les a concus;

mais aux epoques meme ou Ton a senti davantage I'utilite de

ces chefs-d'oeuvre de politique, on en a joui sans presque y
r^unir le nom de Mazarin. C'est que ce ministre, indifferent k

tout, semble comme etranger a son administration, et qu'on ne

sait comment Her a son idee aucune conception grande et pro-

fonde. Non loin de lui, Richelieu, qui, par son caractere, paralt

41a hauteur de ses actions, en conserve en entier la gloire; et

Louis XIV, uniquement peut-etre par le sentiment ou I'air de

grandeur qu'il m^lait a ses discours et a ses d-marches, s'est en

quelque mani^re approprie toute I'illustration de son siecle.

Enfin, pour nous rapprocher du ministere des finances, Colbert

avait plus de vues g6nerales que Sully, et il reste plus de traces

de son administration ; mais Sully, qui parait grand, et par ce

qu'il a fait, et par toutce qu'on croit devoir appartenir a unbeau
caractere, vivra plus longtemps dans la memoire des hommes.

Colbert a besoin d'etre lou6 par le recit de son administration

;

Sully Test k I'avance par toutes les id^es qui se reunissent k
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son nom. Colbert perd a tout ce qu'on oublie de lui, et Sully

s'enrichit encore de nos jours de tous les dons de Timagination.

(( La plupart des etrangers ont peine a se faire une juste idee

de I'autorite qu'exerce en France I'opinion publique; ils com-

prennent difficilenient ce que c'est qu'une puissance invisible

qui, sans tresors, sans gardes et sans armee, donne des lois a la

ville, a la cour et jusque dans le palais des rois. Cependant rien

n'est plus vrai, rien n'est plus remarquable, et Ton cessera peut-

6tre de s'en etonner si Ton reflechit sur ce qui doit resulter de

lesprit de societe, lorsque cet esprit r^gne dans toute sa force

au milieu d'une nation sensible, qui aime ^galementk juger et

aparaitre, qui n'est ni distraite par des inter^ts politiques, ni

affaiblie par le despotisme, ni subjuguee par des passions trop

bouillantes; chez une nation enfin oii peut-^tre un penchant

general a I'imitation previent la multiplicite des opinions, et rend

faibles toutes celles qui sont isolees, en sorte que, reunies com-
munement ensemble et formant alors comme une esp^ce de flot

plus ou moins impetueux, elles ont pendant la duree de leur

mouvement une force tr^s-puissante. »

L'auteur termine son ouvrage par ces paroles :

« Pour moi, qui maintenant ne verrai plus que de loin le jeu

des grandes passions et qui ne serai plus oblige de lutter contre

elles; pour moi qui n'aurai plus que des souvenii-s et dont le

temps peut-6tre effacera chaque jour quelque trace, tout entier

(lesormais a mes sentiments, je suivrai de mes voeux les destins

de la France, et livrant aux hasards du temps ma reputation et

le souvenir qu'on voudra bien me conserver, si je prom^ne
encore quelquefois mes regards sur les rives que j'ai quitt^es,

je le ferai, j'esp^re, sans depit et sans jalousie ; et me defendant

surtout d'aucune injustice, je n'oublierai point que, si j'ai eu

des peines, j'ai obtenu aussi de grandes recompenses. Je les

tiens de vous, &mes nobles et dLstingu6es, dont le suffrage a fait

si souvent ma consolation
;
je les tiens de vous, peuple sensible

;

de vous surtout, habitants des provinces, qui avez peut-Otre

aperQU que je redoutais plus vos g^missements fugitifs que les

bruyantes clameurs des hommes avides de la capitale. Qu'ils

soient heureux ceux qui me suivront, et par les honneurs de la

cour et par les differents avantages du crddit et de la puissance I

je neleur porterai point envie : je doute qu'ils y puissent trouver
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une satisfaction egale a celle qu*on eprouve en jouissant de la

favour d'une grande nation qu'on a vraiment aimee, qu'on est

sQr de n'avoir point trompee, et dont Testime parait a la fois un

bienfaitet une justice. »

— Les Com^diens fran^ais ont donne, le lundi 15, la pre-

miere representation de la reprise de CUopdlre^ tragedie, de

M. Marmontel. Cette piece, qui parut pour la premiere fois au

theatre il y a trente-quatre ans*, eut alors peu de succ^s, et la

plaisanterie trop connue de Piron etait pour ainsi dire le seul

souvenir qui en fut reste. Cleopatre mourait sur le theatre de la

piqure d'un aspic; ce reptile automate, imagine par le cel^bre

Vaucanson, s'elancait en sifflant sur le sein.de cette reine infor-

lunee ; au meme instant Ton entendit crier une voix du parterre :

Je suis dc Vavis de Vaspic j c'etait la voix de Piron. II est aise

de concevoir TefTet d'un mot aussi gai, il a passe en proverbe;

et Ton ne saurait se dissimuler que I'impression qu'il a laiss6e a

Touvrage ne lui ait nui, meme encore aujourd'hui. Les change-

ments que M. Marmontel a faits a cette tragedie sont tr^s-consi-

d6ral)les ; il a supprime en entier le role de Cesarion ; il I'a rem-

place par celui d'Octavie, femme d'Antoine; il a refait beaucoup

de scenes importantes et plus de la moitie des vers : le public

cependant a si mal accueilli la nouvelle CUopatre le jour de la

premiere representation, il y a eu si peu d'empressement a la

seconde et a la troisi^me, quoiqu'on eut fait disparaitre tout ce

qui avait excite quelque murmure a la premiere, que I'auteur a

cru devoir la retirer; ses amis memes ont du penser que c* etait

veritablement le seul parti qui convint a une reputation aussi

distingu6e que la sienne.

Quelque rare raerite qu'il y ait dans les details de cet ou-

vrage, on est presque fache qu'un litterateur aussi estimable que

M. Marmontel ait risque a son age de I'exposer sur un theatre

qu*il avait quitt^ depuis plus de vingt-cinq ans, et sur lequel il

avait 6prouve dans sa jeunesse m^me beaucoup plus de revers

que de succ^s. La seule de ses pieces qui ait eu dans sa nouveaute

uu assez grand 6clat, c'est Dcmjs le tyran. II rendait alors des

soins i la ni^ce de Voltaire, aujourd'hui M'"« Duvivier; elle crut

avoir un jour k se plaindre de lui, et dans la chaleur de ses

1. Voir tome I"', p. 428, 434, 438, 450.
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reproches elle lui dit : « Vous faites Tinsolent parce que votre

piece a reussi; eh bien, cela nempeche pas que nion oncle iie

111' ait assure que vous n'aviez et que vous n'aurez jamais le

secret du theatre » M. Marmontel a sans doute assez d'autres

titres a la gloire litteraire pour se consoler de n avoir pas et6

plus heureux dans une carri^re toujours si difficile et si orageuse.

— Coniine le batiment du nouveau palais de M. le due de

Chartres ne sera repris que dans trois ou quatre ans, on a voulu

tirer, en attendant, quelque parti du terrain, et Ton y a elev6

des boutiques en bois, dont la decoration repond a celle des

arcades, en ferme Tenceinte, et permet d^s k present de faire

tout le tour du jardin a convert. C'est la plus belle foire qui ait

jamais existe, et le voeu que formait M. de Voltaire, de voir em-

bellir un jour Cachemire par un de ces grands bazars entoures

de colonnes et sei*vant a la fois a I'utilite et k Tomement, ne

pouvait 6tre plus magnifiquement accompli. Le public v gagne et

so tait; quelqiies particuliers y perdent, ceux-la crient*, et, ne

pouvant s'en venger autrement, s'en dedommagent au moinspar

des sarcasmes et par des chansons. En voici une sur I'air de

Monseigneur (VOrleans :

J'ai vu, dans un jardin,

Un palais de sapin.

Dont la solidite

Fait la beaut«§.

Les toits, les murs et les montants

Sont faits de planches de bois blancs,

Dont le plus ou inoins de longueur

N'a pas un pouce d'^paisseur.

Mais Vive la coupe des plafonds.

Qui sont de toile d torchons

!

De face on croit voir le bain

De Poitevin,

Et de Iravers

Cinq chemins couverts,

Dont trois cintr^s eu contre-bas

;

1. Un des marchands qui ont loud sous les arcades, se plaignant I'autre Jour fort

haul (hi tort que lui allait faire la concurrence des nouvelles boutiques, ili^ait :

C'est une chose injuste, et M. le due de Chartres, tout prince du Hang qu'll est,

n'en a pas le droit... — Eh 1 ne voyez-vous pas, monsieur, lui n>pondit un paa*

sant, que cc n'est pas comme prince du sang que M. Ic due de Chartres fait cela

7

c'est comme colonel g^n^ral des hussards. » (Mbistbr.)
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Les deux autres sont plats;

Ceux-ci pour dt^boucher les passants,

Geux-1^ pour nicher les raarchands.

L'humidit^ le pourrira,

Un luniiji^non renflamniera,

Ou bien le vent Temportera

;

Mais jamais il n'enfoncera :

II est pos6 sur les sept rang.s

De ces piliers i bonnets blancs

Que nous prenions, Thiver dernier,

Pour des ruches en espalier.

Eh I done, il ne craint aucun fl6au,

Hormis le feu, I'air et I'eau.

— II ne suffisait pas a la gloire de M. de Beaumarchais

d'occuper sans interruption la scene francaise depuis six mois, et

de Toccuper avec un succes qui nous menace de I'y voir regner

encore longtenips ; il fallait de plus que Ton permit k tons les

theatres des boulevards de s'emparer de son Mariage de Figaro

comme d'un fonds qui leur appartenait, et d'en tirer trente

pieces differentes qui presque toutes ont reussl, pour prouver

clairement qu'il etait impossible de se rassasier de ses delicieuses

Noces, et que jamais ouvrage raisonnable ne pourrait pretendre

a un succes si fou. A I'exemple des boulevards, la Comedie-

Italienne a voulu s'enrichir a son tour aux depens d'une produc-

tion dont la fortune fera sans doute une epoque a jamais memo-
rable dans I'histoire de notre litterature et de nos gouts. Mais

celte tentative n'a pas ete fort heureuse; c'est un opera-comique

en trois actes, mele d'ariettes et de vaudevilles, intitule les

Amours de Cherubin, par M. Des Fontaines, auteur de VAvcugle

de Palmyre^ du Droit du seigneur, etc.

Ces Amours sont tomb6s completement, a la premiere repre-

sentation, le h novembre. L'auteur suppose que ce jeune page,

Cherubim d'Amore^ a quitte son regiment pour s'etablir dans

un village voisin de son quartier. 11 a plu a quatre jeunes

paysannes, et a fait a toutes les quatre une promesse de ma-
riage. Surpris par le p6re de Tune, c'est lebailli du village, il se

cache dans les branches d'un arbre, et contrefait le rossignol.

Le plaisir d'ecouter ce bel oiseau est le pretexte dont se sert la

jeune fille pour s'excuser de se irouver si tard hors de la maison.

Saisi par le pied et entoure par les quatre jeunes filles, leurs



NOVEMBRE 178(|. 75

p^res renferment dans un bosquet et le confient k la garde des

parties plaignantes et de deux vieilles mationes. Ciherubin

parvient a gagner et ses jeunes et ses vieilles gardiennes, et en

obtient la liberte de se sauver. On croit la pi^ce fmie, mais Tauteur

voulait faire un troisi^me acte, et il raniene le page deguis6 en

pelerine, tandisque toutle village assemble s'occupe du jugement

des filles qui ont laisse echapper le piisonnier. Le bailli devient

amoureux de la pretendue pelerine, et la prend sous sa proteo

tion, lorsqu'un olTicier du regiment de Cherubin, qui le cherche,

le force a se decouvrir en annon^ant que la guerre est declaree.

Le jeune page se debarrasse bien vite de ses habits de fiUe et

parait sous I'uniforme de dragon, en annon^ant qu'il renonce

aux amours pour voler a la gloire.

Le plus jeune des fils du celebre Piccini avait mis cet opera

en musique; il est a peine age de vingt ans. Cette musique ayant

et^ jug^e trop faible aux repetitions, on n'en a conserve que

cinq ou six airs qui, meles aux vaudevilles par lesquels M. Des

Fontaines a cru devoir remplacer les autres, ont paru avoir pen

d'originalite et le seul merite d'etre bien ecrits ; mais toute autre

musique n'eut pas emp6clie la chute du poeme, a qui Ton a

reproche avec raison des liaisons penibles, des incidents forces

et des repetitions qui font languii* Taction, trop faible par elle-

ra^me, et la prolongent sans vraisemblance et sans interet.

On aurait vu sur ce theatre un ouvrage de ce genre plus

piquant, si la police eiit voulu permettre la representation

du Veritable Figaro, opera-coniique en trois actes, paroles de

M. de Sauvigny, un des censeurs de la police, musique de

M. Dez6de. Cet ouvrage etait, dit-on, un tissu de personnalites

irfes-mordantes contre I'innocent auteur du Mariage de Figaro;

ou pretend que M. de Sauvigny y avait rassemble les anecdotes

les plus saillantes de la vie privee et publique de M. de Beau-

marchais. L'on eiit vu ce nouveau Socrate jou6 par un nouvel

Aristophane, et c'^tait pent 6tre la seule gloire qui manquait

encore a I'auteur du Mariage de Figaro; il n'eut point oublie

d'invoquer la comparaison. Dans I'absence de M. Suard, censeur

ordinaire de tous les spectacles, M. le lieutenant g(^neral de

police avait donn6 le Veritable Figaro a censurer a M. de

Sauvigny. Celui-ci munit cette com6die de son approbalion,

Qu'il 6taya, contre l*usage, de celle d'un docteur en thdologie-
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La sin^laritd et la nouveaut^ de cette approbation ecclesias-

lique engag^rent M. Le Noir a lire lui-m^me cette comedie, dont

M. de Sauvigny avail eu soin de lui dire que I'auteur lui etait

iiiconnu. La pi^ce, sur le point d'etre jouee, a ete d^fendue avec

raison par M. le lieutenant gent^ral de police; et Ton assure que

lecenseur, vivement reprimande par le magistrat d'une surprise

aussi ii)d^cente, aussi contraire a tous les principes, a moins

et6 aflecte de cette defense que M. de Beaumarchais lui-m^me,

qui 86 proposait, disait-il, si on le traduisait sur le Theatre-

Ilalien, de traduire a son tour M. le censeur sur le theatre du Par-

lement. On se rappelle ses succ6s sur cette sc^ne, et ses Me-

moires contre le pauvre Goezraan font regretter avec raison que hi

representation du Virritable Figaro ne I'ait pas ramen6 sur le

premier theatre de sa cel6brite.

DEGEMBRE.

On a donn^, k la Gomedie-Itahenne , le mardi 16 novembre,

la premiere representation des Docteurs modenies^ parade en un

acte et en vaudevilles, suivie d'un divertissement. Gette pi^ce

appartient essentiellement a M. Radet, quoiqu'il I'ait desavouee

publiquement par respect pour M""' la duchesse de Villeroy, dont

il est lecteur et bibliothecaire : mais il n'estpas le seul coupable
;

un acteur de ce theatre, Rosiere, et M. Barre, connu par plu-

sieurs pieces a vaudevilles, faites en societe avec M. de Piis, ont

6t6 ses complices.

M. de Voltaire observe avec raison dans son Sidde de

Louis XIVJ kTarticle JansMsme, que les derni^res annees du
rtgne de ce monarque avaient ete melees d'amertumes, parce

qu'ii avait eu la faiblesse de laisser compromettre son autorite

dans des disputes religieuses, qu'il eut mieux convenu de livrei-

au ridicule en les exposant sur les treteaux de la foire Saint-

Germain. Cette reflexion, dont la justesse est de Tapplication la plus

6iendue, n*a pas peu influe sur la permission de jouer nos Dor-
tetir$ modernes; le gouvernement a eu la sagesse de sentir

qu'aprts les diff^rents rapports sur le magn^tisme animal faits et
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publics par son ordre, Tarme du ridicule serait plus puissante

que tous les arrets, toutes les defenses qu'il aurait pu promulguer

contre une pratique que les commissaires charges d'en faire

I'examen ont jugee non-seulement imitUe^ mais quclquefois

meme dangereuse.

11 y a de I'esprit, de la gaiete et de jolis couplets dans cette

pi^ce qui a beaucoup amuse.

On a arrete, k la premiere representation des Docteurs mo-

denies^ un imbecile de laquais qui s'obstinait a sillier le second

acte de la pi^ce qui les precedait, lequel a tout simplement

avoue qu'il avait re^u pour cela un louis d'une dame
;
que ce

n'etait pas sa faute si on ne lui avait pas explique que le second

acte n'etait pas la seconde pi^ce.

On a jete le m^me jour, des troisi^mes loges dans le parterre,

un pamphlet de la facon de M. d'fipremesnil, conseiller au par-

lement, ou il denon^ait au public un nouveau genre de despo-

lisme, celui du ridicule dont s'arme I'autorite pour etoufler des

verites qu'elle veut ne pas reconnaitre. 11 y compare Mesmer a

M. de La Chalotais, a Socrate persecute par le gouvernement

d'Ath^nes, et livre par Aristophane aux risees de ce peuple

railleur. Ce magistral, qui fait pour le magnetisme ce que son

confrere M. de Montgeron fit jadis pour les conversions qui

s'operaient sur le tombeau du diacre Paris, a voulu presenter

un memoire au roi en faveur de cette doctrine, mais dirige essen-

tielleraent contre le lieutenant g^n^ral de police et le censeur

qui ont permis la representation des Docteurs modernes, II s'est

adresse d'abord i M. Thierry, premier valet de chambre, et

adepte k cent louis ainsi que lui ; mais ce dernier ayant abso-

lument refus(^ de s'en m^ler, M. d'l5premesnil a eu recours au

sieur Blondin, coureur de M. le comte d'Artois; celui-ci, 6mu
par les vues d'humanite qu'a fait valoir aupr^s de lui ce nia-

glstrat Eloquent, s'est charge du memoire et Ta remis k M. le

comte d'Artois. Le roi s'en est fait lire les deux premieres pages

dans la societe de la reine, a commence par rire et a fini par

dire que I'auteur ^tait un fou, et que tout cela I'ennuyait.

M. d'fipremesnil ne s'est pas decourage ; au defaut du tronc, qui

osc rire de sa colore et ne pas rire de ses requites, il en a encore

appele au peuple, en faisant jeter dans le parterre, k la cin-

qui^me representation des Docteurs fftodernesy un supplement a
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son premier pamphlet. II y d^nonce la pi^ce comme un mauvais

ouvrage dramatique, les auteui-s comme des laches qui ridicu-

liseDt, k I'abri de Tautoritc^, un homme de genie bien superieur

k Newton, el des gens d'esprit qui le croient ou du moins en

font semblant ; il y denonce et tance vivement tous ceux qui

rient aux Dorteurs modcrnes (le nombre n'en est pas petit),

comme des audacieux quise donnent les airs d*avoir de la gaiete

avant d*y 6tre autorises par un arr6t du parlement, par-devant

qui Mesmer s'est pourvu contre les differents rapports faits et

publics par ordre du gouvernement.

En attendant, T affluence se porte au Theatre-Italien toutes

Ip^ fois que Ton donne les Docteurs modernesi les eclats de rire

parlent, a chaque couplet, des loges et du parterre; la gravite

m6me de Cassandre, du docteur, de son valet, de leurs malades,

n*y lient pas ; et il y a lieu de croire que cette petite comedie

fera plus de tort h la nouvelle secte que les rapports de toutes les

Academies, de toutes les Facultes, et tous les arrets du conseil

ou du parlement qui en auraient proscrit serieusement et la

doctrine et les procedes.

LE GALCUL.

Una pretresse de TAmour,

Chez Quincy soupant I'autre jour,

Vantait d'un ton de pruderie

Et sa Constance et ses beaux sentiments :

M J'ai, dit-elle, c6d6 quelquefois dans ma vie

;

Mais tout le monde ici peut compter mes araants.

— Oui, lui repond Quincy, le calcul est facile;

Qui ne salt compter jusqu'^ mille? »

— On a donne, sur le theatre de I'Opera, le mardi 30 no-

vembre, la premiere representation de Dardanus, tragedie ly-

rique, en cinq actes, de M. La Bru^re, remise en quatre actes

par M. Guillard, auteur des poemes d*Iphighiie en Tauride,

iVElectre et de Chimhie, La musique, faite jadis par Rameau,

a 6t6 refaite par M. Sacchini.

Le poeme de Dardanus est parmi nos anciens poemes d*opera

un de ceux qui a eu le plus de reputation ; il est ecrit avec ele-

gance; il offre des situations ingenieuses, quelques scenes d'un

dialogue, sinon attachant, du moins spirituel ; on en avait retenu
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beaucoup de vers, et I'opinion des amateurs avait presque ose

le placer a cote d*At*)mde et de Castor j mais, grace a la revolu-

tion operee sur ce theatre, revolution qu'il faut attribuer ega-

lement k une mani^re plus raisonnable de concevoir le plan de

nos poemes lyriques, et a I'inipression si neuve pour nous d'une

musique dont nous ne soup^onnions pas m^ine I'existence, le

poenie de Dardamis a paru, a du paraitre froid et languissant.

Le peu d'inter^t de cette esp^ce de tragedie, inter^t encore

afVaibli par Tinvraisemblance et le peu de liaison des divers in-

cidents qui en composent la fable; I'emploi d'une magie dont

I'esprit et la couleur appartiennent plus aux temps de la cheva-

lerie qu'aux si^cles heroiques de la mythologie, et qui n'influe

presque en rien sur la marche de Taction ; tons ces defauts ont

et6 vivement sentis : apr^s Didon, Alceste etles trois IphigMies,

on ne doit plus se flatter de voir reussir sur notre theatre lyiique

des ouvrages d'un inter^t si faible. M. Guillard avait eu le bon

sprit d' essayer de le renforcer en resserrant le poeme en trois

actes; r^duit ainsi de moitie, il avait eu une sorte de succ^s a

lacour;mais les partisans de I'ancien genre, mecontents d'un

^ucces douteux, ont crie au sacrilege; ils ont pretendu que

M. Guillard avait detruit tout I'inter^t de ce chef-d'oeuvre par les

retranchements qu'il y avait faits ; ils ont demande et obtenu la

restitution d'un quatrieme acte, dont la longue et froide inutilite

a plus accelere la chute de cet ouvrage que tons les reproches

lu*on pent faire raisonnablement k Tauteur de la nouvelle mu-
sique.

Gelle de Rameau, faite en 1739, 6tait regard^e comma le

Iriomphe de la musique fran^se dans un temps ou les Francis

n'avaient point de musique. Ce prejuge (les chefs-d'oeuvre de

MM. Gluck et Piccini sont loin de I'avoir encore enti^rement

detruit), ce prejug6 a dispose le public k traiter cette nouvelle

composition de M. Sacchini avec la plus grande s6v6rit6. Nous

ne pouvons dissimuler cependant que ce grand maltre y a paru

inferieur k lui-m6me aux yeux les moins pr^venus; qu'il a, sans

doute pour plaire k la nation, imite trop souvent Rameau, trop

^ouvent employe, quoique en les embellissant, les idees de ce

< ompositeur; qu'il a trop nt^glig6 le recitatif, partie si impor-

tante, et dont M. Piccini nous a laiss6 dans sa Didon un module

qui a presque reduit au silence ses plus ardents d^tracteurs.
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Mais qui ne pourrait pas admirer I'auteur de Benaud et de

Chimhie dnws plusieurs morceaux de ce nouvel opera? La plu-

part des choeurs sunt de riiarmonie la plus claire et la plus

expressive; les deux airs que chante Dardanus, d'une melodie

aussi douce que sensible, ont cette grace particuli^re qui nait de

{'alliance intime du chant le plus naturel avec des accompa-

gnements de Telegance la plus riche et la plus pure. Ce qu'on a

loujours applaudi avec le plus de transport, c'est un superbe

duo entre Teucer et Antenor, et le choeur imposant qui lui

succ^de; I'expression en est noble et vigoureuse; elle a toute

I'energie sombre et terrible que devait inspirer la situation :

c'est Antenor et Teucer qui jurent, sur les tombeaux des guerriers

immoles par Dardanus, de le poursuivre et d'apaiser leurs manes

par son sang. Les trois airs de danse qui composent le divertis-

sement que les genies, aux ordres de I'enchanteur Ismenor,

donnent a Dardanus dans sa prison, ont paru d'une grace neuve

et piquante, qui prouve que les compositeurs italiens, lorsqu'ils

voudront s'en donner la peine, traiteront cette partie accessoire

de nos operas fran^ais avec la meme superiorite que Ton n'ose

plus gu^re disputer a la melodie de leurs airs, a la variete et a

la v6rite de leur chant.

— On a donne, au Theatre-Francais, le mercredi 15 decem-

bre, la premiere representation de VAvare cm hienfaisant, co-

m6die en vers et en cinq actes, de M. Desfaucherets, auteur de

plusieurs pieces joules en societe avec beaucoup de succ^s. Le

public, qui ne partage gu6re I'indulgence et les preventions favo-

rables de T esprit de coterie, a re^u ce premier hommage des

talents de M. Desfaucherets avec plus d'indifference encore que

de severite; il a bien eu quelques instants d'humeur, mais 1'im-

pression qu'il a temoigne avoir eprouvee le plus constamment a

6te celle d'un profond ennui.

Nous ne croyons pas devoir nous permettre de donner une

analyse d^laillee de cette pi^ce. Les incidents qui en ^outiennent

rintrigue servent plutot a prolonger Taction qu'a y repandre du
comique ou de I'inter^t. C'est un valet qui, charge par le fils de

payer et de prendre quittance du p6re pour la pension des deux

femmes qui logent chez lui, leur remet cette quittance au lieu

d'un billet qu'il devait leur porter de la part de son jeune maitre.

C'est Crassifort qui emprunte vingt mille francs du president

I
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pour les prater a la in^re de Lucile, press^e d*avoir cette somme

a cause du proems qu'elle poursuit, et qui retient d'avance I'in-

ter6t de la somme k dix pour cent, en I'assurant qu'il n'a pu la

trouver qu'a ce prix : C*esf a/frcHx, lui dit-il, et peut-etre

est-ce le mot le plus plaisant de la pi6ce; c*est affreiix, tnais

voilii (omme ils sont; cent 7non ami pourtant. Un person-

nage aussi vil, aussi platement odieux, et d'une esp^ce qu'heu-

reusement on ne rencontre guere dans la societe, etait-il fait

pour ^tre presente au theatre? Le fils d'Harpagon d^voile sans

pudeur les vices et le ridicule de son pere; raais I'intention du

poete n'etait pas de nous interesser k son caract^re; au lieu

qu'ici, apres nous avoir point le fils de Crassifort comme un

jeune homme plein de delicatesse et de sensibilite, I'auteur a du

necessairement revolter tons les spectateurs en chargeant ensuite

ce jeune homme du triste emploi de d6voiler lui-m^me, sans

scrupule et sans menagement, toute la duret6, toute la bassesse

ft toute I'infamie de son p6re. Est-ce d'ailleurs par des allees,

(les venues, presque toujours faites pour ramener les m^mes
ii nations et les m^mes scenes, par des quiproquos de lettres,

des conversations de valets depourvues de tout sel comique, par

des discours interminables entre une m^re et sa fille, entre

'lle-ci et son amant, entre celui-ci et son p6re, que I'auteur a

( ru pouvoir remplir I'etendue de cinq mortels actes? L'impa-

tionce et I'ennui du public ont a peine permis d'achover lapi^ce;

inais au milieu de tons ces defauts on a distingue cependant

quelques tirades bien Veritas, quelques vers naturels et faciles,

'luelques trails m6mes dont la precision annonce du talent pour

!e style propre a la comedie. On dit que les Comedians viennent

(le recevoir une autre pi^ce du m^me auteur, dont la destinee

Ta peut-6tre moins malheureuse.

IJAvare cru bienfaisant n'etait pas un litre qui dut faire

sperer beaucoup. Un avare peut se piquer de faste, de g^n^-

osiie m6me; mais il parait assez difficile de concevoir comment

un avare peut usurper la reputation d'un homme bienfaisant,

ni m6me la desirer ; aussi M. de Crassifort, en d^pit du litre, ne

fait-il assuremenl ni Tun ni I'autre.

— 11 n'y a point de cause desespcTCie. Celle du magniHisnie

erablait devoir succomber aux atlaques reilerees de la niede-

ine, de la philosophic, de rexp6rience el dubon sens. On Tavait

XIV. 6
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vue assez longtemps livree tour a tour a 1'admiration la plus

exaliee, k Texamen le plus serieux, au ridicule le plus mordant,

pour presumer que le public en devait 6tre las, par consequent

Irfes-dispose k la condamner sans retour, ne fiit-ce que pour

n'avoir plus Tennui d'en entendre parler. Eh bien! M. de Ser-

van* vient de nous prouver qu'avec de I'esprit on revient de

tout, et m^nie du ridicule. II a pris la defense du magnetisme

avec una adresse qui, sans faire precisement beaucoup de pro-

selytes a la nouvelle secte, a mis du moins les rieurs de son

c6te. Sa brochure est intitulee Doutes dun provincial ii MM, les

mHecins commissaires chargh far le roi de Vexamen du ma-

gndtisme animal. C'est un module de la discussion la plus inge-

nieuse; et, depuis Pascal, on n'a peut-etre jamais manie I'arme

du raisonnement avec autant de precision, de finesse, de grace

et de leg^rete. M. de Servan s'est bien garde de se borner pla-

tement i prouver que le mesni6risme avait raison; il a employ^

toute la force de sa logique a demontrer que ses ennemis avaient

tort : c'est en attaquant qu'il a trouve le secret de se defendre

avec tant d'avantage, et de renvoyer si gaiement aux disciples

d'Hippocrate lous les sarcasmes, tons les traits lances contre nos

docteurs modern es. 11 examine la question sous trois points de

vue ; 11 propose d'abord a MM. les commissaires ses doutes sur

ce qu'ils n'ont pas voulu faire, ensuite sur ce qu'ils ont fait, enfin

sur ce qu'ils auraient du faire, et le plus modestement du monde

il leur prouve que I'intention evidente de leurs recherches etait

de ne rien trouver
;
que leurs experiences ont manque egalement

d'exactitude et de bonne foi, et qu'il n'y a aucune de leurs con-

clusions contre le magnetisme qui ne puisse s'appliquer encore

beaucoup mieux a tous les principes de la medecine connue.

Nous ne citerons aucun morceau de I'ouvrage, parce qu'il n'en

est point qui put donner une idee assez juste du merite qui le

caract^rise essentiellement ; merite qui tient surtout k I'enchai-

nement general des id^es et au ton dominant du style, anime

partout du sel d'uiie plaisanterie d'autant plus piquante, qu'elle

n'est jamais ni dure ni am^re.

1. Ci-devant procureur g6n6ral du parlement de Grenoble. (Meister.)

\
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1785.

JANVIER.

RONDE DIALOGUEE

ENTRE M"« DLGAZON ET M. MICHU ;

PAR M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS,
POUR LA CONVALESCENCE DE M*"* DB MACCONSEI L ,

MERE OE M"**^ LA PRINCESSE D'HI^NIN.

Air : Dam la vigne du voisin, des Venoangeurs.

Queux ennuis ! mais j'eii som' quitte;

Adieu craintes, adieu chagrins,

La voili qui ressuscite,

Je rVerrons des jours sereins.

MICHU.

Mais s'te chienne d' maladie,

Dites-nous done ce que c'6tait?

DUGAZON.

C6tait una 6pid6mie

;

Car chacun s'en ressentait. {bis,)

MICHU.

Oui, j'avions tous le vertige,

r n'ons jamais vu tant d' tracas.

DUGAZON.

Dam\ frappez Tarb' sur la tige,

Toutes les branches tomb* 4 bas.

MICUU.

Cest un monde que ste famille ^

1. II faut savoir, pour rintoliigence de ce couplet, que toutes les amies de

M"** d'Hunia, laduchessede bouillon, la princesse de Poix, M*"" la baronnc dc

I -aycH, etc., etc., 8*6taient 6tablics chcz M"** de Mauconseil. Le salon et m6me Tanti-

!iarabre 6taient rcmplis dc lits, do bcrgeres, dc sophas. Ces dames ycouchaicnt,

veitlaient
, y soupaicnt, y passaicut le jour et la nuit; leurs amis parllculicrs

\ venaiont du matin au soir aussi libremcnt ot plus librcment pcut-Atro quo hi

lies avaient die chez cllcs; c'dlait vruiment un monde. II est done pcrmis de

•onscr que I'int^rdt habituel, ramusement mi^me do la socidt^, no pcrdaicnt prcs-

(ue ricn aux tendres assiduities que leur imposaient dans ce moment le lele et
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DUGAZON.

Dam', (^a peut se croire ais6ment;

N'y a qu'i bien aimer la fiUe,

De la mere on devlent Tenfant. {bis.)

Al qu'avait tant de cervelle,

Al ne nommait rien par son nom.

L'ange * qui veillait pres d'elle,

Al disait que c'est un d^mon.

Jour et nuit V d^mon s' d6m^ne,

II a beau faire et beau crier,

L' petit d^mon perdait sa peine

Sans le secours d'un grand sorcier. {bis.)

D6s que le sorcier * s' pr^sente

Via la mort qui s' met h. fuir;

Via que la dame est m6contente

De c' qu'on rempSche de mourir.

Al' se fache, le sorcier gronde,

II devient le maitre c6ans;

C'est r premier homme du monde
Pour apprendre a vivre aux gens. {bis.)

MICHU.

Nommez-nous s'te bonne amie ^

Qui disait pr6s d'elle tout bas :

Si r bon Dieu m' la rend en vie,

Les pauvres gens n' s'en plaindront pas.

DUGAZON

Non, je savons sa crainte extreme

Que son secret n' soit r6p6t6.

Bon ! jusqu'aux prisonniers meme
Peuvent le dire en liberty. {bis.)

MICHU.

^a doit faire une riclie dame.

DUGAZON.

Aucun pauvre n'en doutera.

ramitic. C'est justemcnt en ccla que la sensibility du siccle doit paraltre admi-

rable et 8ubliino. (Meister.)

i. M*"* la baronne de Bayes. (Id.)

2. M. Barthcz, premier medecin de M. le due d'0rl6ans. (Id.)

3. M"' la mariichale do Luxembourg, qui avait fait voeu de d^livrer vingt-

cinq prisonoicrs pour mois de nourrice, si M'"« de Mauconseil etait rendue a sea

amis. (Id.)
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MICHU.

(la doit faire une bonne femme

DUGAZON.

Et sans 6tre plus b^t* pour (^a

L'esprit, Tor et la noblesse,

Cela n*est beau, qu'd moiti6.

C qu'est beau c'est d'fitr* la maltresse

Qui donne des r<jons d'amiti^. (bis.)

— La revolution centenaire de la niort du grand Corneille a

te celebree sur le Th6atre-Fran(^ais * comme Tavait 6t6 celle de

Moliere, mais moins heureusement. Les Comedians avaient cru

devoir proposer ce sujet au concours. M. Artaud, auteur de la

Centenaire de MoluVe, jouee dans le temps avec succ^s, et M. le

hevalier de Cubi^res, connu par quelques jolies pieces fugi-

tives, etaient au nombre de ceux qui avaient bien voulu con-

ourir. Le senat comique a choisi, parmi onze pieces soumises k

-on jugement, celle de Corneille aux Champs-Elysdes -^ et il etait

difficile de faire un plus mauvais choix.

Thalie et Melpomene se rendent aux Enfers pour celebrer la

< enlenaire de Corneille. Ces deux muses se disputent la gloire

de faire les honneurs de ce grand jour. Un faiseur de drames

interrompt leur longue discussion. Voltaire lui succfede, et les

Muses le laissent t^te a t^te avec Corneille. II entreprend de jus-

tifier le motif qui lui a fait commenter avec tant de sev6rite les

tragedies du p^re du Theatre-FranQais. Corneille agr^e cette jus-

tification, et declare m^me qu'il a regarde ce commentaire

comme le plus digne hommage que Tauteur de la Ilenriade ptt

rendre a I'auteur de Cinna.

L'intention de cette sc6ne est la seule chose qui ait paru sup-

portable. Rien de plus mal con^u d'ailleurs que tout le plan de

la pi^ce, rien de plus platement ecrit que le dialogue de ces

diflerentes scenes a tiroir; ce qui est plus inconcevable, parce

que Thabitude d*apprendre par ccuur et de debiter des vers de-

vrait rendre au moins sensible a Tabsence de la rime et surtout

k celle de la mesure, c'est que les Com^diens aient re^u un

ouvrage qui fourmille k cet ^ard de tant de negligences et de

1. U lundi 4 octobre 1784. (Mbistrr.)
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fautes si grossiferes, que le public en a et6 r^volt^, et qu'il a

regards presque comme une insulte aux manes de Corneille

rhomraage qu'on pretendait leur rendre ; la pi^ce a 6te jusqu'a

la fin, mais k travers les hu^es et les eclats de rire de toute

Fassembl^. Humili^s d'un jugement qu'ils regardaient comme

trop s6v6re, puisqu'il compromettait le leur, les Comediens ont

donne cetle Gentenaire une seconde fois, et peut-^tre en au-

raient-ils continue les representations si le gentilhomme de la

cbambre de service, M. de Duras, ne leur eut ordonne de retirer

un ouvrage dont la lecture qu'il s'en etait fait faire ne justifiait

que trop Tesp^ce d'indignation avec laquelle le public I'avait

accueilli i la premiere representation.

On avait droit d'attendre que les Comediens repareraient

leur faute en donnant quelques-unes des Centenaires qui avaient

concouru ; mais ils ont craint apparemment que la plus mediocre

de eel les auxquelles ils avaient cru devoir preferer Corneille aux

Chmnps-l!!lys^es neiprouYdit encore mieux ou I'intrigue ou la sot-

tise qui avait decide leur premier choix. Cette attente nous avait

empdche jusqu'ici de parler de cette triste solennite dramatique

;

on annonce toujours trop tot un mauvais ouvrage. Quoique

Tauteur ait voulu garder prudemment I'anonyme, Ton sait que

c*est un fort jeune homme, M. Laurent ^ Les Comediens, qui

s'attendaient au plus grand succ^s, lui avaient ecrit une lettre

dont il a ete fait registre, et par laquelle ses juges I'engageaient

a suivre une carri^re pour laquelle il annoncait le plus grand

talent. La mani^re dont le public a casse cet arr^t est bien faite

pour en degouter I'auteur.

M. le chevalier de Cubi^res a fait jouer a Rouen, avec quelque

succ6s, une des Centenaires qu'il avait envoyees au concours

;

elle est imprimee et a pour titre le Triomphc du G^nie, Sa se-

conde Gentenaire a pour titre le Ghiie vengL Celle-ci, supe-

rieure k la premiere et plus originale que ne le sont ordinaire-

ment les ouvrages de ce genre, a 6t6 lue et regue deux fois par

les Comediens ; mais elle n'a pu 6tre jouee, parce qu'aucun d'eux

n'a voulu se charger du r61e du Faux Gout. Le farceur Dugazon,

pour qui il semblait que ce r61e avait ete fait, et qui aurait pu

1. Ccttc piece, dont Tauteur est inconnu k Qu6rard, ne paralt pas avoir 6te

imprimee.
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y d^velopper toute T^tendue du talent qui le distingue dans le

has comique, s'est refuse aux ordres m^mesde ses superieurs, et

la charge du ridicule d'un role dont on pouvait lui faire I'appli-

calion lui a servi d'excuse.

— On a donne sur le theatre de la Comedie-Italienne, le

mardi 28 decembre, la premiere representation des Amants ti-

ymdesy comedie en vers et en un acte, de M. Vigee, auteur de la

Faitsse Coquette et des Aveiix difficiles,

Une jeune veuve et un jeune homme s'aiment et n'osent se

I'avouer; un valet et une soubrette connaissent leur amour, pre-

parent et necessitent m^me une entrevue et quelques conversa-

tions entre ces amants pour les amener k un aveu qui, pr6vu des

la premiere sc^ne, forme cependant toute 1'intrigue et tout le

denoiiment de la piece.

Tel est le sujet des Amants timides, Marivaux a epuise ce

genre de comedie ; celle du Legs^ qui offre absolument la m^me
situation que la Surpt^ise par amour^ est a tous egards fort supe-

rieure k la copie que vient d'en donner encore M. Vigee dans

cette nouvelle pi^ce; elle confirme ce que nous avons dej4 eu

occasion d'obsei*ver plus d'une fois : nos auteurs dramatiques ne

concoivent presque plus aujourd'hui ni leurs sujetsni leurs ca-

ract^res que d'apr^s la comedie m6me. On a remarque dans les

Amants timides quelques jolis vers ; mais la pi^ce en general

n'en a pas ete mieux accueillie, et I'auteur I'a retiree apr^s la

premiere representation.

— On a donne sur le m6me theatre, le samedi l'*" Janvier, la

premiere representation de Lucctte, comedie m6lee d'ariettes et

en trois actes. Les paroles sont de M. Piccini fils, a qui nous

devons ddji le Faux Lord, et la musique de M. Piccini p6re.

Ce nouvel op6ra-comique n*a point eu le succ^s que devait

faire esp^rer celui du premier ouvrage qu'avait produit I'inte-

ressante r6uion des talents du pfere et du fils. Le choix du sujet,

le vice d'une invraisemblance presque continuelle et que n'ex-

cusent point le comique ou I'int^retdes situations qu'elle am6ne,

des longueurs nees de la repetition des monies scenes et des

[ ni^mes mouvements, tous ces defauts, qui appartiennent au

poome, n'ont pu 6tre sauv^s par le charme et roriginalite de la

I

musique, qui a etc applaudie avec transport; peutH}tre m^me
est-ce des ouvrages comiques donnds par ce c616bre compositeur

I
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en France celui qui a eu le succ6s le plus decide a la premiere

representation. Cependant Tauteur des paroles a cru devoir re-

tirer la pi^ce, en nous annonc^ant, dans le Jounml de Paris.

(ju*il allait s'occuper a y faire les changements que le public lui

avail indiques. Nous attendrons que I'ouvrage ait ete remis au

theatre pour avoir I'honneur de vous en ofTrir un comple plus

detaille.

— Lettres dun cultivateur am^ricaiti, icrites ii M. W, S,,

t'atyery depuis Vaim^e 1770 jusqiia i78i^ traduites de Van-

glais par M^**. Deux volumes in-12. L'auteur de cet ouvrage

se nomme M. de Cr^vecoeur ; c'est un gentilhomme de Norman-

die qui a passe vingt-quatre annees de sa vie dans I'Amerique

septentrionale, oii il vient de retourner avec le titre de consul

de France a New-York. 11 avait d'abord ecrit son ouvrage en

anglais, et c'est lui-meme qui vient de le traduire en francais^

Ce livre, ecrit sans methode et sans art, mais avec beaucoup

d'interet et de sensibilite, remplit parfaitement I'objet que

l'auteur semble s'dtre propose, celui de faire aimer I'Amerique

et tons les avantages attaches au sol, a la constitution etaux moeurs

des treize Provinces-Unies. On y trouve des details minutieux,

des v6rites tr6s-communes, des repetitions et des longueurs;

mais il attache par des peintures simples et vraies, par I'expres-

sion d'une ame honnete, profondement penetree du sentiment

de toutes les vertus domestiques, de tout le bonheur que peu-

vent procurer k I'homme une douce independance, un travail

assidu, I'attachement d'une famille ch6rie, la jouissance d'une

propriete sure et legitime.

En attendant que la moitie de 1'Europe devienne une pro-

vince de I'Amerique, comme elle estpeut-etre destinee a le devenir

un jour, il me semble que, si j'etais roi, avec la meilleure inten-

tion de rendre mes sujets heureux et de ne jamais contraindre

1. Michel-Guillaumc-Jean de Cr^vecoeur, n6 a Caen le 31 Janvier 1735, mort k

SArcclIes, prfes Paris, le 12 novembre 1813, passa vingt-sept ans (et non vingt-

quatre) en Amdrique, d'abord au Canada, puis a New-York, oii il so maria et oii il

prit Ic nom dc Saint-John, sous lequolil a 6t6 depuis egalement connu. Les Lettres

ttun cultivateur americain, parues en anglais a Londres, en un seul volume (1782),

furent publides par lui a Paris en 1783 et augment^es d'un troisieme volume

en 1787. tin correspondant dc I'Academie des sciences le 20 aoCit 1783, il eut le

mfimo titre prds de la 2* clasae de I'lnstitut (section de morale), le 24 fevrier 1796.

(Renseignements communiques par M. R. de Gr6vecoeur, son petit-fils.)
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leur liberie, ce serait un des livres dont je serais le plus tente de

'lefendre la lecture. 11 n'en est gu^re qui puisse etre plus propre

a encourager des emigrations auxquelles nos Europeens ne

paraissent deja que trop disposes, puisque, I'annee derni6re, la

nouvelle republique a vu accroitre encore sa population de onze

a douze niille emigrants, dont la plus grande partie etaient Hes

Ecossais et des Allemands ; c'est un fait que nous tenons de la

bouche m^me de M. Franklin.

Quelques-unes des remarques de I'auteur sur Tetat et le

caract^re des sauvages auraient transporte J.-J. Rousseau; il y
aurait appris avec delices que plusieui*s enfants enleves pendant

la guerre par les sauvages, reclames a la paix par leurs parents,

refuserent absolument de les suivre, et se r^fugi^rent sous la

protection de leurs nouveaux amis, pour se soustraire a I'effu-

sion de I'amour paternel
;
que d'autres, depuis leur retour, ne

cessent de gemir sur la perte qu'ils ont faite, et n'en parlent

jamais sans verser des larmes de douleur.

Puis refusez encore de croire,si vous Tosez, que l*6tat naturel

de I'homme n'est point la civilisation.

LA RENCONTRE DES DEUX AMIS,

PAR M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS.

Deux amis, qui depuis longtemps ne s*Etaient vus, se ren-

contr^rent a la Bourse. « Comment te portes-tu? ditj'un.— Pas

trop bien, dit Tautre. — Tant pis. Qu'as-tu fait depuis que je t'ai

vu ?— Je me suis marie. — Tant mieux. — Pas tant mieux. car

j*ai epouse une mechanic femme. — Tant pis. — Pas tant pis,

car sa dot etait de deux mille louis. — Tant mieux. — Pas tant

mieux, car j'ai employ^ une partie de celte somme en moulons,

qui sont tous morts de la clavel^e. — Tant pis. — Pas tant pis,

car la venle de leurs peaux m'a rapporte au deli du prix des

moulons. — Tant mieux. — Pas tant mieux, car la maison oil

j'avais depose les peaux de moulons et Targont vienl d'etre

l»rulee. — Oh I tant pis. — Pas tant pis, car ma femme etait

dedans ^ »

kl.

Ce conte a ^t^ mis fort plais&mment en verg par Collin d'Harleyille, lous le

I
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— On a donn^, sur le Theatre-Italien, le mercredi 11, la pre-

miere representation des Dcnx Fri^rcs, drame en deux actes et

en vers, par M. Flavel. Le fond de ce drame est tire d'un conte

deM. Imbert, imprini6 dans le Mercure d'octobre 1783 : le Module

des frdres. On y retrouve les grandes situations de la trag^die

d'ff^raclius, reduites en drame. L'emploi de ces grands moyens

dans un cadre aussi resserre, aussi mesquin, a peu reussi. Une

action interessante, grace aux developpements dont elle est sus-

ceptible, cesse toujours de I'etre quand, pour la mettre sur la

sc^ne, on est force de presenter, dans Tintervalle des vingt-quatre

heures, une suite d'evenements qui ne pent gu^re se concevoir

raisonnablement qu'en lui donnant I'espace de plusieurs amiees,

Ce d^faut de ressemblance a nui sans doute encore plus que la

faiblesse du style au succ^s de ce petit ouvrage. Les change

-

ments faits k la seconde representation ne I'ont releve que fai-

hlement.

— On vient de donner, le lundi 17, sur le meme theatre, la

premiere representation d'Alexis et Justine^ comedie en deux

actes, melee d'ariettes, paroles de M. Monvel, musique de

M. Dezede.

Le succ^s de la premiere representation de cet ouvrage a ete

douteux. Le premier acte a ete recu avec la bienveillance qu'on

devait aux auteurs des Trois Fermiers et de Blaise et Babet;

mais le public a traite avec plus de severite le second acte ; on

a trouve qu'il n'etait que le developpement penible de la situa-

tion qui termine le premier, et I'epreuve que M. de Longpre

veut faire, dit-il, des sentiments de Justine et de son fils a paru

trop prolong^e, parce qu'elle Test sans necessite, sans interdt.

On a retranche, a la seconde representation, la par tie du second

acte qui avait deplu ; le comte n'attend plus, pour se rendre,

que de voir la jeune villageoise crayonner la t^te de son amant
contra un mur; c'est I'eloquence du desespoir de cette jeune
fille, c'est le tableau d'une famille honnete qui refuse ses bien-

faits, et qui ne regrette que de perdre I'enfant que leurs soins-

avaient eleve, et que leur g6nerosite destinait k leur fille lors-

qu'il n'avait ni parents ni fortune; ce sont ces motifs qui suffi-

sent pour obtenir son consentement. En resserrant Taction, on
en a rendu rint6r6t plus vif, plus pressant, et I'ouvrage, ainsi

corrige k la seconde representation , a completement reussi.
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Quant k la musique, M. Dez^de pouvait se dispenser de Tan-

noncer sous son nom ; on y reconnait a chaque instant Tauteur

de celle des Trois Fermiers, de Blaise et Babet^ et, qui pis est,

du Si^ge de Peronne, Les couplets qui composent la majeure

partie de la musique du premier acte ont fait plaisir; ils con-

firment la reputation du talent de ce compositeur pour le genre

du vaudeville ; mais la musique du second acte n'a pas eu le

m^me succ^s. La situation des deux amants, leurs regrets et leur

desespoir exigeaient un chant dont I'expression fut aussi vraie

que sensible; M. Dez^de a trop cru pouvoir remplacer le charme

et la puissance de la melodie seule, qui peut exprimer les pas-

sions, par des reminiscences continuelles de ses autres operas.

On a trouve que I'emploi qu'il a fait sans cesse, dans ses accom-

pagnements, des instruments les plus bruyants de I'orchestre,

et surtout des timbales, contrariait presque toujours I'expres-

sion des paroles et le sentiment m^me que devait lui comman-
der la situation. Au reste, ce drame interessant peut, malgre le

reproche que Ton fait k la musique, avoir un grand succ^s, et ne

pas le devoir davantage au talent du compositeur que la char-

mante comedie de Blaise et Babet.

M*"® Dugazon, k qui le role de Babet a fait un honneur infini,

et k qui on ne se lasse pas de le voir jouer, vient de deployer

un nouveau genre de talent dans le role de Justine. II etait diffi-

cile de reunir a ce point la sensibility la plus vive, la plus pas-

sionn^e, avec une naivete plus douce et plus attachante ; cette

charmante actrice a ete veritablement eloquente dans sa scene

du second acte avec M.de Longpre : nos meilleures comediennes

ne rendraient pas avec plus d'^nergie et avec des nuances plus

justes et plus profondes tons les sentiments de ce r6le, un des

plus path^tiques qu'on ait jamais vus sur ce th6&tre.

FEVIUER.

On attend avec une grande impatience la preface du Manage
de Figaro, Beaucoup de gens y sont attaquc^, dit-on, avec assez
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peu de management. L'auteur de la fameuse epigramme ^ jet^e

depuis les loges du cintre dans le parquet, le jour de la troi-

si(?me representation, n'y est pas nomme, comme I'auteur I'avait

promis dans le temps aux redacteurs du Journal de Paris; mais

c'esl parce quil le croit assez puni (ce sont a peu pr^s ses ter-

mcs) par la rrainte quil a eiie depuis six mois d'etre nomm^;
c'esl une vraie panlalonnade a la Figaro. L'abbe Aubert des

Petites-Affirhes est appele Fabbc^ Basile. M. Suard, pour le petit

soufllet donn6 a Figaro en pleine Academic le jour de la recep-

tion de M. de Montesquiou, se trouve designe par ces mots : « Un

homme de bien a qui il n'a manque qu'un peu d'esprit pour 6tre

un ecrivain mediocre; » et en note rayee au bas de la page :

({ Un frere Chapeau litteraire; mes amis ont exige de moi le

sacrifice de cette expression, et ce mot n'existe plus, comme on

le voit bien. » En ayant ete instruit, M. Suard a juge a propos

d'ecrire la lettre suivante a M. Le Noir. Comme ce pourrait bien

etre le commencement d'une querelle assez piquante, nous

croyons devoir conserver ici la premiere pi^ce du proems.

« J'ai eu connaissance d'un paragraphe que M. Pierre-Augus-

tin Caron de Beaumarchais m'a consacre dans la preface de son

Figaro, et j'y ai trouv6 son exactitude accoutumee.

« II dit, en parlant de sa comedie : a Son grand defaut est

« que 7V ne Vai point faile en observant le rnonde; quelle ne

« peint rien de ce qui existe, etc. G'est ce qu'on lisait derni^re-

« ment dans un beau discours imprime, etc. »

« 1° Je n'ai parle dans mon discours d'aucune comedie ni

d'aucun auteur en particulier.

« 2« Je n'ai point ecrit les phrases soulignees dans le para-

graphe ci-dessus comme on les cite.

« 3" Ce que j'ai ecrit d'approchant ne s'appliquait aucune-
ment k M. de Beaumarchais.

« Voici la phrase de mon discours qu'il aura raison de pren-

dre pour lui, parce qu'elle a 6te veritablement calquee sur sa

comedie

:

« N'est-il pas permis de craindre que, par un abus toujours

« croissant, on ne voie avilir le theatre de la nation par des

a tableaux de maeurs basses et corrompues qui n'auraient pas

1. Voir prdc^demment page 523, t. XIII.
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« m6me le merite d'etre vraies, ou le vice sans pudeur et la

« satire sans retenue n'interesseraient que par la licence, et donl

<( le succ^s, degradant Tart en blessant I'honn^tete publique,

(( deroberait a notre theatre la gloire d'etre pour toute TEarope

« I'ecole des bonnes moeurs comme du bon gout ? »

« M. de Beaumarchais est bien le maitre de denoncer cette

})hrase au public; mais il convient d'en citer les paroles comme
elles sont; ce n*est pas assez d'etre excessivement gai, il faut

tacher d'etre fiddle.

« Quant a la petite saillie de gaiete dont il m'ecrase ensuite,

je la trouve tr^s bien placee k la t6te du Mariagc de Figaro; je

regrette meme bien sinc^rement que ses amis aient eu la durete

de lui faire supprimer I'excellente plaisanterie du frdre Chapeau

littcraire. qui aurait ete parfaitement d'accord avec le reste. Je

proteste qu'il n*y a point d'injures de ce genre que je n'accepte

de lui avec beaucoup plus de resignation qu*un eloge.

« J'espere de la bienveillance et de la justice de M. le lieu-

tenant general de police qu'il voudra bien communiquer mes

obseiTations a M. de Beaumarchais, et exiger de lui qu'en me
faisant I'honneur de citer mes paroles il ne me fasse dire que ce

que j'ai dit.

« Je prie M. Le Noir de recevoir Thommage de mon devoue-

ment et de mon respect.
« Le 2 fMer 1785. »

— L*Academie royale de musique a donne, le mardi 25 Jan-

vier, la premiere representation de Panurge dam Vile des Ian-

terneSj com^die lyrique, en trois actes, paroles de M. Morel,

musique de M. Gretry. C'est k ces deux auteurs que nous devons

%a CaravanCy de lous les operas de I'ann^e derni^re celui qui a

ieu sans contredit le plus etonnant succ^s.

Des f6tes charmantes succ^dent k cet op6ra, dont le plan et

le style ont essuy6, k la premiere representation, un accueil dont

I'auguste dignite de ce theatre offre peu d'exemples.

Rien ne ressemble moins au Panurge de Rabelais que le

Panurge dfe M. Morel. Celui du cur6 de Meudon est gourmand et

poliron, spirituel et plaisant. II fallait infiniment d' esprit et de

•;.ii»'i6 pour introduire heureusement un pareil caract6rc sur la

sc^ne; M. Morel a cru avec raison qu'il etait plus facile de le faire
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vain et cr^dule a I'excte; il Test ici jusqu'au dernier terme de

la platitude ; sa situation est toujours la meme, et Tinsipide

mouotonie du caracl^re est egale a celle de Taction. Au reste,

M. Morel n'a enipruut^ du roman de Rabelais que le nom de

Panurge et celui de I'ile des Lanternes; la fable de son poeme

est tout enti^re de lui. Son style, qu'il a essaye de justifier dans

una preface, en disant que c'est des expressions nai'ves et fami-

li^res que naissent les effets les plus piquants de la musique, est

de la negligence la plus niaise et la plus triviale ; Tinsignifiance

presque continuelle du dialogue justifie Ir^s malheureusement

celle que Ton reproche a la plus grande partie du recitatif de cet

opera; et, pour 6tre de boniie foi, il faut avouer qu'on ne pent

reconnaitre le talent de M. Gretry que dans trois ou quatre mor-

ceaux qui ont reuni tous les suffrages. Mais ce qui a fait essen-

tiellement le succ^s de Panurge^ car, malgre les huees et les

murmures qu'il a essuyes le premier jour, peu d'ouvrages en

ont eu autant, ce sont les ballets et la singularite du costume chi-

nois; ajoutez a cela une sorte d'extravagance qui est de toute

mani^re dans Tesprit du moment, et qui fait meme dire aux

gens de gout : Cela est detestable, il est vrai, mais cela est pour-

tant plus b6te que cela n'est ennuyeux.

Dans le bal du second acte, M. Morel, voulant suivre fide-

lement la description donnee par le P. Du Halde d'une fete chi-

noise, afait placer dans le fond du theatre un enorme tambour que

frappent k coups redoubles deux Ghinois Aleves sur une estrade.

On s'est empresse de commenter ainsi ce trait d'erudition :

Dans cet op6ra, je vous prie,

Qui frappe avec tant de fureur ?

C*est le dieu du goilt, je parie,

Qui prend le tambour pour I'auteur.

Dans le divertissement du troisitoe acte, M. Gretry a fait

reprendre I'ouverture de I'opera que dansent les sieurs Gardel et

Vestris, les demoiselles Langlois et Saunier. Cette nouveaute a

eu le plus grand succ6s; jamais ces excellents danseurs n'ont

montr6 plus d'aplomb, de force et de leg^rete. C'est une espece

de lutte oil le premier execute les pas les plus difliciles, en

conservant toujours la noblesse des mouvements et la beaut6

des attitudes qui constituent le caract^re de la danse grave qu'il
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41 adoptee; le second, le sieur Vestris, y deploie cet accord, cette

prestesse heureuse qui, dissimulant la force et la hardiesse de

ses pas, pr^te aux plus grandes difficultes une grace, un charme

irresistible. L'etonnant elTet de ce pas de quatre a presque decide

le succ^s de I'opera des la premiere representation, quelque

<tumultueuse qu'elle eut ete jusqu'a ce moment.

CHANSON NOUVELLE.

Air : Accompagne de plusieurs autres,

Au bas du pont, dans ud bureau ^

Morel visait le nuin6ro

De roes voitures et des v6tres,

Quand il se dit un beau matin :

Je veux faire aussi mon chemin,

Je le vols bien faire i tant d'autres.

Ma figure, dont chacun rit,

Est plate autant que mon esprit :

Quels protecteurs seront les nOtres?

Mince en tout comme en revenus,

Grossissons-nous par les Menus *,

Comme on en voit grossir tant d'autres.

II part, il vient, chante a Paris '

:

« Beaut^s piquantes ii tout prix.

J'en ai pour vous et pour les v6tres,

J'ai des Hollandaises surtout,

Persane, Anglaise, ii votre goilt,

Pour les seigneurs et pour les autres. »

Roi des dramatiques tripots,

La Fert6, voyant mon heros,

Dit : Bon ! il faut qu'il soit des nOtres.

Pour mon argent, toiyours dupe,

1. M. Morel a commence par dire commis a rinspoction des voitures de la

<cour, et tout le inonde I'a vu achcval surle clicinin de Versailles, yisitantccs voi-

tures, pour surveiller les cochcrs ct leur faire reodrc compte do Targent qu'ils ro-

foivent despcrsonnus qu'ils prcnnont sur lu route do Paris a Versaillos. (Mkistkr.)

S. M. Morel passa dc cc premier cmploi dc 1,200 livrcs k celui de commis do

M. de La Feri^. Cost duns cot emploi qu*il a fait une brillanto fortune. (Id.)

3. Allusion k une sc^no d*uno picco do thu&lrc. (Id.)
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Toutes mes belles m'ont tromp6;

Allons, Morel, donne-m'en d'autres,

Voili Morel chef d*opera,

Traitant la ville et caetera

;

Ses vins valent mieux que les nOtres,

Et dans un carrosse brillant

Monte ce valet Insolent,

Accompagn6 de plusieurs autres.

Mais c'est pis : ce sot directeur,

Garni d'argent, veut etre auteur

Pour ses p6ch6s et pour les nOtres,

Et partout fait brocher des airs

Sur vingt actes de mauvais vers,

Qu'il a fait griffonner par d'autres.

Qiiand on vend si bien du plaisir,

II faut au moins savoir choisir,

Surtout quand il s'agit des nCtres.

Fournisseurs de march(§s divers,

Quand vous ach^terez des vers,

Ah ! par grace, achetez-en d'autres.

Pourtant votre gloire va bien,

Et vos talents, on en convient,

Cr^ent des paroles modernes,

Pour vous on change le dicton.

Cela brille aujourd'hui, dit-on,

Comme un dans des lanternes.

QUATRAIN SLR LES GRANDS HOMME S DU SIECLE.

Voyez k quoi tient le succ^s !

Un rien peut 61ever comme un rien pent abattre.

Blanchard 6tait f.... sans le Pas-de-Calais,

Et Morel sans le pas de quatre.

CHANSON AU PRINCE HENRI DE PRUSSE,

LA VEILLE DE SON DEPART;

PAaOLES ET MUSIQUE PAR M. LE DUG DE NIVERNOIS.

Prince ch6ri, quoi, vous partez !

Prince ch6ri, vous nous quittez !
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Veniez-vous done chez nous exprfes

Pour nous donner tant de regrets?

Si Ton savait voguer dans Fair,

BientOt Paris serait d6sert,

Et jusqu'aux plus lointains climats

Trop de Fran^ais suivraient vos pas.

Malgre tout Tart de nos ballons,

Les grands voyages sont bien longs

;

Mais ce qui mMnterdit Berlin,

Ce n'est pas la peur du chemin.

Ce qui me tient comme enchain^,

Cest qu'on doit vivre oCi Ton est n6.

Que ce devoir me serait doux,

Si vous 6tiez n6 parmi nous I

Nos coeurs que rien ne pent g§ner,

Nos ccEurs vont vous accompagner.

Vous les avez si bien acquis,

QuMls vous suivront par tout pays.

EPIGRAMME DE RULHI£:RE

SDR M*"* LA MARQUISE DU DEFFAND.

EUe y voyait dans son enfance,

C'6tait alors la m^disance.

EUe a perdu son oeil et gard6 son g^nie,

Cest aujourd^hui la calomnie.

— On a donn6, le mardi 25 Janvier, sur le Theatre-Fran<jais,

la premiere representation &Abdir, drame en quatre actes et en

vers de M. de Sauvigny, auteur de la trag^die des Illinois,

(le Top^ra de Pironne sauv^e et du drame de Gabrielle d'Es-

tr^es, Ce crime que Ton appelle reprisaillcs, que la guerre et

ce barbarc droit des gens semblent juslifier, a fourni 4 M. de

Sauvigny le fond du drame tragique dont nous allons avoir

I'honneur de vous rendre compte. Cest un 6v6nement pass6 dans

Ic continent de TAmerique pendant la derni^re guerre. On se

rappelle Tint^rSt g6n6ral qu'avait inspire sir Asgill, jeune ofli-

cier des gardes anglaises, fait prisonnier et condamn^ k mort

par les Am^ricains en repr^sailles de celle du capitaine Huddy,

XIV. 7
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pendu par les ordres du capitaine Lippincott. Toutes les gazettes,

tousles journaux ont fait retentir TEurope de la catastrophe qui

mena<^a pendant huit mois la vie de ce jeune officier. La douleur

extreme de sa m^re, I'esp^ce de delire qui s'empara de I'esprit

de sa soeur en apprenant quel glaive mena^ait les jours de son

fr^re, avaient interesse toutes les ames sensibles au sort de cette

famille infortunee. La curiosite generale pour les evenements de

la guen*e c6da pour ainsi dire k I'inquietude qu'inspirait le jeune

Asgill, et la premiere question que Ton faisait aux batiments qui

revenaient de I'Amerique septentrionale eut, pendant huit mois,

pour objet le sort de cet interessant jeune homme. L'on sait que

trois fois Asgill fut conduit au pied de la potence, et que trois

fois le general Washington, k qui ce crime poUtique coutait k

commeitre, suspendit son supplice ; son humanity et sa justice

lui faisaient esperer que le general anglais lui livrerait enfin I'au-

teur du forfait qu' Asgill etait condamnek expier. Clinton, ou mal

obei, ou peu sensible au sort du jeune Asgill, se refusa toujours

a livrer le barbare Lippincott. En vain le roi d'Angleterre, aux

pieds duquel s'etait trainee la famille infortunee, avait ordonne

de remettre aux Americains I'auteur d'un crime qui deshonorait

la nation anglaise, George III n'etait pas obei. En vain les Etats

de Hollande avaient demande aux l5tats-Unis de I'Amerique la

grace du malheureux Asgill, la potence plantee devant sa prison

ne cessait d'offrir chaque jour aux regards de ce jeune infortune

un appareil plus cruel encore que la mort. G'est dans ces circon-

stances et presque au desespoir que la m^re de cette malheureuse

victime imagina que le ministre d'un roi arme contre sa nation

pourrait faire pour son fils ce que n'avait pu faire son propre

souverain. M"® Asgill ecrivit a M. le comte de Vergennes une lettre

dont reloquence, independante des formes oratoires, est celle

de tons les peuples et de toutes les langues, parce que sa puis-

sance est I'efTet du premier et du plus puissant des sentiments de

la nature.

Les deux pieces suivantes ont paru m^riter d'etre conserv6es

comme monuments historiques :

« Monsieur, si la politesse de la cour de France permet qu'une

6trang6re s'adresse a elle, il n'est pas douteux que celle en qui

se reunissent toutes les sensations delicates dont un individu

puisse 6tre pen6tr6 ne soit favorablement accueillie d'un sei-
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gneur doiil la reputation fait honneur, non-seulement a son

propre pays, mais k la nature humaine. Le sujet sur lequel j'ose,

monsieur, implorer votre assistance est trop dechirant pour men
coeur pour qu'il me soit possible de m'y arr^ter ; tr^s-probable-

ment le bruit public vous en aura informe; il n'est done pas

necessaire que je me charge de cette lache douloureuse. Mon fils

(mon fils unique), qui m'est aussi cher qu'il est brave, aussi

aimable qu'il m^rite d'etre aime, ag^ de dix-neuf ans seulement,

prisonnier de guerre en consequence de la capitulation d'York-

Town, est actuellement confine en Am^rique comme un objet de

represailles ; I'innocent subira-t-il la peine due au coupable?

Representez-vous, monsieur, la situation d'une famille qui se

trouve dans ces circonstances. Environnee, comme je le suis,

d'objets de detresse, accablee de crainte et de douleur, il n'est

pas de mots qui puissent exprimer ce que je sens, ou peindre

cette sc6ne de douleur : mon mari abandonne de ses medecins

quelques heures avant I'arrivee de cette nouvelle, bore d'etat d'toe

informe de I'infortun^; ma fille attaquee d'une fi^vre accompa-

gnee de delire, parlant de son fr^re du ton de l'extravagance, et

sans intervalle de raison, si ce n'est pour ^couter quelques cir-

constances propres k soulager son coeur. Que votre sensibility,

monsieur, vous peigne ma profonde, mon inexprimable mis^re,

et plaide en ma faveur ; un mot de votre part, comme la voix du

del, nous soustraira k la desolation, au dernier degr^ de I'infor-

tune. Je sais combien le general Washington revere votre carac-

Ifere ; dites-lui seulement que vous desirez que mon fils soit

eiargi, et il le rendra k sa famille desol^e, il le rendra au bon-

heur. La vertu et la bravoure de mon fils justifieront cet acte de

cleraence. Son honneur, monsieur, I'a conduit en Am6rique ; il

eiait u6 pour I'abondance, I'independance et les perspectives les

plus heureuses. Permettez-moi de supplier encore votre haute

influence en faveur de I'innocence dans la cause de la justice et de

I'humaniie, de vouloir bien, monsieur, d6p6cher de France une

leltre au general Washington, et me favoriser d'une copie pour

lui 6tre transmise d'ici. Je sens toute la liberie qne je prends en

solliciiant cette gr4ce; mais je suis certaine (que vous me I'accor-

diez ou non) que vous aurez pitie de la detresse qui m*en sug-

g^re I'idee; votre humanite laissera tomber une larme sur la

faule, et elle sera eflacee.
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« Puisse le ciol, que j'implore, vous accorder de n'avo

jamais besoin de la consolation qu'il est encore en votre pouvoir

d'accorder k lady Asgill ! »

C'est k cette lettre que le jeune Asgill doit la vie et la liberty.

Sa mfere apprit presque en m6me temps, et que le ministre

du roi de France avait ecrit au general Washington pour

demander la gr&ce de son fils, et qu'elle lui etait accordee. Si

quelque chose pent donner une idee des sentiments douloureux

auxquels cette m^re avait 6t6 en proie pendant huit mois, c'est

celui que respire sa reconnaissance dans la lettre qu'elle adressa

k M. le comte de Vergennes, en apprenant qu'elle lui devait la vie

de son fils; le plus grand talent ne produisit jamais rien de plus

noble et d'aussi touchant.

(( fipuis^e par de longues souffrances, suffoquee par un exc^s

de bonheur inattendu, retenue dans mon lit par la faiblesse et

par la langueur, aneantie enfin, monsieur, au dernier degre, il

n'y a que mon extreme sensibilite qui puisse me donner la force

de vous ecrire. Daignez accepter, monsieur, ce faible effort de

ma reconnaissance. Elle a 6te mise aux pieds du Tout-Puissant,

et, croyez-moi, elle a ete presentee avec la m^me sinc^rite a vous,

monsieur, et a vos illustres souveraius; c'est par leur auguste et

salutaire entremise, ainsi que par la votre, que, moyennant la

grace de Dieu, j'ai recouvre un fils a la vie duquel la raienne

^tait attach^e. J'ai la douce assurance que mes voeux pour mes

protecteurs et pour vous sont entendus du ciel k qui je les offre.

Oui, monsieur, ils produiront leur effet vis-k-vis du redoutable et

dernier tribunal ou je me flatte que vous et moi nous paraitrons

ensemble ; vous, pour recevoir la recompense de vos vertus

;

moi, celle de mes souffrances. J'el^verai ma voix devant ce tri-

bunal imposant. Je reclamerai ces registres saints ou Ton aura

lenu note de votre humanite. Je demanderai que les benedictions

descendent sur votre t^te, sur celui qui, par le plus noble usage

du privilege qu'il a re^u de Dieu, privilege vraiment celeste, a

chang6 la mis^re en felicite, a retire le glaive de dessus la t^te

d'un innocent, et rendu le plus digne fils a la plus tendre et a la

plus malheureuse des m^res.

« Daignez agreer, monsieur, ce juste tribut de reconnaissance

que je dois k vos sentiments vertueux. Conservez-le, ce tribut,

et qu'il passe jusqu'i vos descendants comme un temoignage de
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\ otre bienfaisance sublime et exemplaire envers un elranger dont

la nation etait en guerre avec la vdtre, mais dont la guerre

n'avait pas detruit les tendres affections. Que ce tribut atteste

encore la reconnaissance longtemps apres que la main qui Tex-

prime aura 6te reduite en poussi^re, ainsi que le coeur qui dans

ce moment-ci ne respire que pour donuer I'explosion a la vivacity

de ses sentiments ; tant qu'il palpitera, ce sera pour vous offrir

tout le respect et toute la reconnaissance dont il est penetre.

« Therese Asgill. »

Get evenement a fourni a M. de Mayer le fond d'un roman

qui a pour titre Asgill, ou les Dhordres des giierres civiles, Les

deux lettres qu*on vient de transcrire en forment la partie la plus

int^ressante ; le reste du roman n'est qu'une amplification tr^s-

bour^oudee des faits historiques dont nous venons de rappeler

le precis. On ne salt trop pourquoi I'auteur a cru devoir y mettre

une intrigue amoureuse. G'est un depit jaloux qui fait quitter

TAngleterre a sir Asgill, et cet amour malheureux, dont il n'est

plus question dans la suite de Touvrage, n'ajoute absolument rien

a I'inter^t que M. de Mayer a voulu nous inspirer pour son heros.

M. de Sauvigny a mis la sc^ne de son drame en Tartarie. Des

ordres superieurs I'ont force a changer les noms de tous ses

interlocuteurs.

Les Nang^s (les Anglais) sont armes contre une province de

I'empire qui a pris les armes pour secouer un joug devenu trop

pesant. Le theatre, au lever de la toile, olfre le conseil de cette

province assemble. II vient de prononcer la mort d'Abdir (Asgill)

pour satisfaire et la vengeance que demande Nouddy ( Huddy

)

dont les Nangt?s ont immole le fils, et les lois de la guerre outra-

g6es par cette infraction du droit des gens. Wazirkan ( Washing-

ton), general du peuple qui combat pour la liberte, ne se pre-

pare qu'en gemissant k faire executer cet arr^t rigoureux. La

m^re dWbdir, k qui I'auteur fait traverser les mers avec une

Mirzane, amante que M. de Sauvigny a cru devoir donner k son

h6ros, arrive au moment oil Ton se dispose k lui faire subir sa

sentence. Sa mfere s'adresse en vain au g6n6ral pour obtenir la

gr&ce de son fils ; Wazirkan lui r^pond :

Je commande aux soldats, ct j'obdis aux lois

;
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et ces lois ont remis le sort d'Abdir entre les mains de Nouddy,

au fils de qui on Timniole. Cette m6re essaie alors de flechir ce

p6re malheureux et implacable; ses larmes I'attendrissent enfin,

il la conduit lui-mdme dans la prison de son fils, il offre la vie au

jeune Abdir s'il veut remplacer le fils qu'on lui a ravi, et s'ai-

mer contre les Nang^s ; mais le jeune homme ne rach^tera point

ses jours par une perfidie : il repousse les ofi'res de Nouddy, il

resiste aux pleurs de sa m^re, et se dispose a marcher a I'^cha- m
faud, lorsqu'on vient annoncer que tons les prisonniers nang^s,

indignes des refus que fait leur general Tongas de livrer le

chef qui a fait perir le fils de Nouddy contre le droit des gens,

viennent de passer sur leur parole dans le camp des Nang^s; ils

ont promis d'enlever Timurkan (Lippincott), ou de se reconsti-

tuer prisonniers. Get incident, pris du roman de M. de Mayer, ne

semble employe par M. de Sauvigny que pour menager enfin

une sc^ne entre Mirzane et son amant. Cette sc^ne a lieu sur la

place publique, ou I'auteur avait le projet de faire elever un

^chafaud k I'anglaise; mais les ordres de M. le garde des sceaux

Tont fait supprimer. Les prisonniers nang^s n'ont pu enlever

Timurkan ; il ne reste plus aucun espoir au jeune Abdir. II s'ar-

rache des bras de son amante et de sa m^re pour marcher k la

potence qui est censee elevee dans la coulisse, lorsque I'ambas-

sadeur du monarque persan (le roi de France), le plus puissant

alli6 de ce peuple, vient au nom de son maitre demander la grace

d'Abdir et I'obtient.

Ce denoument amenait naturellement I'eloge du monarque

persan et de sa jeune epouse, dont Tame sensible avait pris le

plus gi'and inter^t au sort d'Abdir; M. de Sauvigny a d(i 6tre

content des applaudissements donnes a cette derni^re sc6ne;

Touvrage avait 6te ecoute jusque-la avec beaucoup d'impatience

et des signes non Equivoques d*ennui et de m^contentement.

Le public, qui s'est empress^ de reconnaitre dans les por-

traits du monarque persan et de son epouse les maitres qu'il

admire et qu'il ch6rit, y eut applaudi sans doute encore avec

plus de transport s'il eut pu savoir que ce sont ces m^mes eloges

qui leur avaient fait refuser de voir la premiere representa-

tion de ce drame sur le theatre de la cour. Malgre I'heureux

eflet de cette circonstance, I'ouvrage n'apu se soutenirlongtemps

sur le theatre de Paris, car il est tombE dans les regies a la qua-
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tri^me representation, quoique, d^s la seconde, Tauteur I'eut

reduit k trois actes, en supprimant le role plus qu'inutile de Mir-

zane. La situation d'Abdir condamne d6s la premiere sc^ne, mais

qui au denoument ne peut manquer d'obtenir sa grace, est trop

longtemps la m^me pour inspirer un grand int^r^t, et la mani^re

clont I'attente des spectateurs se trouve suspendue a paru plus

penible qu'attachante. La proposition que fait Nouddy k Abdir de

I'adopter pour p6re et de s'armer centre sa patrie ne convient

gu^re ni au sentiment ni au caract^re. qu'on lui suppose; ce

moyen a paru d'ailleurs bien faible et bien us6 aupr^s du fait

historique par lequel M. de Sauvigny aurait pu remplacer cet

incident, qui n'est amene, comrae lant d'autres, que pour pro-

longer Taction. Le valet de sir Asgill corrompit ses gardes; ils

olTrirent de le sauver en faisant un irou au mur de sa prison

pour d^tourner d'eux le soupcjon de son evasion ; mais Asgill se

refusa constamment k ce projet, par la raison que, sa mort etant

une represaille et non une peine qu'il eut encourue pour quel-

que crime personnel, un autre prisonnier anglais ne manquerait

pas de se voir condamn6 k subir le supplice auquel on lui pro-

posait de se derober.

Le peu de succ^s de Touvrage de M. de Sauvigny n'a point

emp6ch6 que le sujet d'Abdir n*ait ete reclame dans nos jour-

naux. M. Le Barbier a public qu'il en a fait un drame en cinq

actes et en prose, lu par lui a plusieurs personnes au commen-

cement de Tannic 1783. M. tve Monnerot, nom aussi peu

connu dans la litterature que celui de M. Le Barbier, a fait impri-

mer aussi un certificat du comit6 des acteurs de I'Op^ra, qui

d^clarent que cet auteur leur a lu, k la fin de 1782, un opera

sur le m6me sujet, sous le nom de Sinners. Nous souhaitonsque

ces reclamations, auxquelles M. de Sauvigny n'a rien oppose,

soientcouronneesd'un succ6splus flatteurque le drame d'Abdir;

mais nous osons douter encore que ce sujet, traite par des

plumes plus eloquentes, fasse jamais couler sur la sc6ne autant

de larmes qu'en out fait r^pandre les deux lettres de M"* Asgill.

— 11 y a eu, le jeudi 27 Janvier, une stance publique k I'Aca-

demie francjaise, pour la rc^ception de M. I'abb^ Maury k la place

de M. Le Franc de Pompignan. M. I'abb^ Maury, auteur d'un

Discours sur VHoquencc dc la chaire et de plusieurs Paii^gy^

riques fort esiimes, tels que ceux de saint Louis ^ dc saint ^m-
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gustitiy et surtout celui de saint Vincent de Paul, quoique assez

jeune encore, aspirait depuis longtemps k la palme academique

;

maisles efforts mfimesqu'il avait faits pour y parvenir Ten avaient

^loigne. En voulant s'assurer 6galement les suffrages et des

gluckistes et des piccinistes (car ce sont tr^s-serieusement ces

deux partis qui divisent aujourd'hui 1' Academic), il a eu le secret

de se brouiller avec tous deux, et de les brouiller eux-m^mes

davantage. Les piccinistes cependant, a I'exception de M. de La

Harpe qui croit avoir personnellement a se plaindre de lui ^ lui

ont pardonne, et c'est k la reunion de leurs suffrages qu'il

doit le fauteuil. La circonstance d'ailleurs qui lui a ete la plus

favorable est le besoin qu'avait dans ce moment TAcademie d'un

predicateur, celui de ses membres qui en avait fait jusqu'ici les

fonctions, M. I'abbe de Boismont, ayant declare que son age et sa

sant^ ne lui permettaient plus de s'en charger. A juger M. I'abbe

Maury par ses sermons, il faut convenir que nous avons aujour-

d'hui peu d'orateurs Chretiens qui parussent plus dignes duchoix

de I'Academie; k le juger meme encore sur les bruits mahns de

la chronique scandaleuse, il n'en est gu^re sans doute qui puis-

sent se trouver moins deplaces dans une assemblee de philo-

sophes.

Ce qui a paru r^ussir le plus universellement dans le dis-

cours de M. I'abbe Maury, c*est le commencement et la fin \ les

voici :

a S'il se trouve dans cette assemblee un jeune homme n6

avec I'amour des lettres et la passion du travail, mais isol6, sans

appui, livre dans cette capitale au decouragement de la soli-

tude, et si I'incertitude de ses destinees affaiblit le ressort de

r^mulation dans son ^me abattue, qu'il jette sur moi les yeux

dans ce moment, et qu'il ouvre son coeur a I'esperance, en se

disant a lui-m6me : Celui qu'on regoit aujourd'hui dans le sanc-

tuaire des lettres a subi toutes ces epreuves... »

1. M. de La Harpe Taccuse d'avoir fait des d-marches pour engager M. le comte
de Schouvaloff k composer centre lui une satire. II s'est cru si philosophiquement

oblige de s'en venger, que, retenu chez lui depuis plusieurs semaines par une

maladie cutan^e, ii a couru le hasard de se faire beaucoup de mat pour le seul

plaisir d'aller refuser sa voix k M. I'abb^ Maury. Ce qui console, dit-on, M. de La
Harpe du petit n6au dont il est afflig6, c'est qu'il semble trahir enfin malgr6 lui

le secret des bont6s de C16ophile, qui a eu le caprice, j'ignore pourquoi, de ne
Jamais youloir en CQnvenir. (Meister.)
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Ce mouvement est tout a la fois sensible et neuf, modeste et

touchant. On a trouve egalement dans I'eloge qui termine ce dis-

coui*s une simplicite noble et majestueuse, digne de la grandeur

d'un roi sur lequel il semble que I'eloquence aurait du avoir

6puis6 depuis longtemps toutes les ressources de la louange.

Quoiqu'on ne puisse blamer M. I'abbe Maury de s'^tre applique

dans tout le reste de son discours a rendre justice au merite per-

sonnel de M. Le Franc de Pompignan et k ses diflerents travaux

litteraires, on aurait desir6 qu'il s*acquittat de ce dernier devoir

unpeu moins longuement; cette esp^ce d'analyse manque sou-

vent de rapidity, de precision, quelquefois m^me de gout, et ne

pr^ente aucune vue nouvelle. Ce n'etait pas une tache ais6ede

rappeler les torts de M. de Pompignan avec I'Academie, ce

fameux discours ou, au moment meme qu'il venait d'etre

admis dans le sanctuaire des lettres, il se permit d'insulter

publiquement ceux qui les cultivaient avec le plus de gloire *.

Si la manifere dont M. I'abbe Maury a surmonte la difficulte n'est

pas tr^s-heureuse, elle est du moins sage et mesuree.

On a remarqu^ dans le discours de M. I'abbe Maury une

recherche de style souvent penible, plusieurs expressions fort

hasard^es; nous nous contenterons de citer celle-ci qui a ete

trfes-applaudie. Get to'ivain justement c^l^bre (il s'agit toujoure

de M. de Pompignan) entre aujourdlmi dans la post^ritL Quel-

qu*un qui n'a pas voulu que ce neologisme fut perdu en a fait

8ur-le-champ le quatrain que voici :

Ce bourgeois dont Paris siflQait la vanity,

Et qui dans Montauban fut un second Virgile,

Maury Pa fait enlrer dans la postdril^,

Mais ce n*est pas parole d'^vangile.

A la bonne heurel

La r^ponse de M. le due de Nivernois au r^cipiendiaire a

paru d'une facility un peu n^glig^e; raais c'est une negligence

que le ton du monde qui I'accompagne rend aimable, paice

qu*elle ne blesse jamais aucune convenance,et qu'elle sert encore

k faire ressortir les traits heureux qui s'offrent pour ainsi dire

d'eux-mfimes sur sa route. Nous pardonnei*ait-on d'oublier celui-ci?

1. Voir tome IV, p. S35 et suivantes.
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On doit la vh-iU mix roiSj r*est le seul hien quipent leurmanquer,

Ne semble-t-il pas que rombre m^me de M. de Pompignan

soil deslin^e k porter malheur k I'Academie? On se souvient

encore de la sc^ne ind^cente k laquelle son discours de recep-

tion donna lieu ; la stance consacree a son eloge fun^bre a 6t6

temiin^e egalement d'une mani^re fort desagreable pour cette

illustre compagnie par raccueil qu'on a fait h la lecture d'un

morceau de M. Gaillard sur Demosthene. On s'est ennuye avec

si peu de politesse de toutes les trivialites, de toutes les vieilles

reminiscences, de toutes les petites anecdotes de college accu-

mulees dans ce discours, que, lorsqu'il a ete question de peindre

Demosthene recitant au bord de la mer pour accoutumer sa voix

k lulter contre les (lots de la mer agitee, I'orateur academique

s*est vu assailli lui-m^me d'un Hot si bruyant de murmures et de

huees,qu'il en a'pali, sa voix s'est embarrassee, ses lunettes sont

tombees sur le papier, et il a perdu connaissance au point qu'il

a fallu lever le siege, emporter le pauvre homme dans la salle

prochaine, et renvoyer brusquement I'auditoire malevole. Toute

I'Academie a 6te si emue de I'evenement, qu'on a ete presque

tente de renoncer pour jamais k la celebrite des seances publi-

ques. II a ete question du moins d'en exclure les femmes,

comrae plus impatientes et plus susceptibles d'ennui; de distri-

buer les billets avec plus de precaution, et de n'admettre en

general que des personnes dont on puisse etre a peu pr^s sur, quoi

qu'il arrive et quoi qu'on lise. On s'est arrete enfm k un autre

projet ; mais ceci est un myst^re qui ne nous sera revele qu'^ la

prochaine seance.

— Livre ichapp^ du dduge, ouPsaumes nouvellement ddcou-

vertSy composes dans la langue primitive
,
par S. Ar-Lamech,

de la famille patriarrale de No^, translates en francais par
P, Lakceram, parisipolitain, A Sirap^ et afm que personne

ne soil embarrasse k dechifTrer I'anagramme de ces derniers

noms, ou k Paris, chez I'editeur P. Sylvain Marechal, auteur de

quelques poesies champetres et de beaucoup de madrigaux assez

fades; mais il ne faut pas oublier I'ode anacreontique A mon
portier, parce qu'elle est si agreable qu'on I'a donnee souvent

au chevalier de Bou filers ^

1. Imprim^ dans la DiblioUUque des amants, aGnide (plusieurs Editions).
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Rien de neuf, rien qui soil vraiment dans le gout oriental,

rien qui reponde au voile antique dont I'auteur a pr^tendu s'en-

velopper. Le c^l^bre chantre des patriarches, I'illustre Bodmer,

a dit, dans son huiti^me chant de la Noarhide, que Debora,

femme de Sem, sauva du deluge et deposa dans I'arche les odes

d'Elihu ; mais que ces odes, devenues bientot trop sublimes

pour les descendants de No6, furent enlev^es au ciel par les anges

pour leur servir de cantiques. Ce qui parait plus certain, c*est

que M. Sylvain ne les a pas retrouv^es: ses psaumes ne risquent

done pas d'avoir le m^me sort que ceux du divin Elihu ; ce sont

des lieux communs de morale en style emphatique, divises par

versets; cependant on leur a fait I'honneur de les d^fendre k

cause des declamations du psaunie XVIII ronire les rois orgiieil-

leux et aiissi contre la royauU :

(( 1. Dieu desDieux de la terre, punisces potentats orgueil-

leux qui s'en vont disant :

« 2. Que deviendra le monde quand je n'y serai plus?

« 3. Vermisseaux couronnes, le monde sera apr^s ce qu'il

^tait avant vous.

((4. Une fourmili^re s'aper^oit - elle de I'absence d*une

fourmi?

« 5. Roi superbe, as-tu fait quelque bien? Cent mille autres

pourraient en faire autant et plus que toi.

« 6. Apprends que les rois, quand ils sont bons, ne font

que leur devoir.

« 7. Apprends que les hommes pouvaient se passer mtoe
de bons rois,

(( 8. Et que les rois ne feraient jamais assez de bien aux

hommes leurs semblables pour leur faire oublier qu'ils 6taient

tous ^gaux.

« 9. Sache que la royaut6 est...

« 10. Sache enfin que mon Dieu n*a permis aux hommes
d'avoir ^.. »>

1. Ces deux paragraphes sont inacherte dans r6dition origin&lo du Livre

ichappi au (Uluge.
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LETTRE DB M. l'aBBE DELILLE A .M"" DE VAINES.

« De Constantinople.

« C'est le devoir et la consolation des exiles, madame, de

c^lebrer religieusement les solennites et les fetes de leur patrie.

Vous savez combien les mardis m'etaient sacres; je ne puis plus

les c6l6brer avec vous, niais je m'unis de coeur et d' esprit k ceux

qui ont ce bonheur. Je nie rappelle aussi certains lundis tr^s-

scrupuleusement observes, et la semaine me parait bien longue

depuis qu'elle a deux jours de moins.

« Si vous prenez assez d'interet a nous pour desirer savoir

des nouvelles de notre navigation, vous pardonnerez a la lon-

gueur et au bavardage de cette lettre, et vous endurerez en une

fois ce que vous auriez endure en detail les mardis.

« Notre voyage a ete tr^s heureux ; le vent nous a port^s en

cinq jours a Malte par la plus belle mer et sous le plus beau ciel

du monde. J'etais tr^s-curieux de voir cette ville, son superbe

port, ses grandes murailles blanches qui en huit jours auraient

achev^ de m'aveugler, et ses belles rues pavees en pierre de

taille, qui montent et qui descendent en escaliers. J'etais plus

curieux encore de connaitre ses moeurS et sa constitution bizarre,

ou, grace aux commanderies que distribue le grand maitre, I'es-

prit militaire se perd dans I'esprit d'intrigue ; ou la politesse de

la chevalerie moderne conserve en partie la barbarie monacale;

oil, sans aucun des vieux prejuges, on est ennemi ne de tout ce

qui est baptise; ou Ton persecute par 6tat et par tradition; ou

la pauvret6 a pour patrimoine des biens immenses, et le celibat

toute une ville pour serail.

« Je croirais vous en avoir dit trop de mal si les chevaliers

eux-m6mes ne m'en avaient dit davantage. Du reste, plusieurs

d'entre eux sont tr^s-polis, quelques-uns fort aimables, tous sont

tr6s-hospilaliers et dignes en ce sens de leur institution. Je me
plains de leur 6tat et non de leurs personnes, et je suis fach6 que

la seule 6cole d'heroism e qui existe aujourd'hui soit une fonda-

lion contre Thumanit^.

« Nous avons quitt6 cette ville pour voirun pays plus barbare,

mais plus int^ressant; ce beau pays de la Gr^ce ou les regrets

sont du moins adoucis par les souvenirs. La premiere lie qu'on
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rencontre est Cerigo, si connue sous le nom de Cytlu^re. 11 faut

convenir qu'elle r^pond mal k sa ri^putation; nos romanciers et

nos faiseurs d'operas seraient un pen etonnes s'ils savaient que

cette lie, si d^licieuse dans la Fable et dans leurs vers, n'est

qu*un rocher aride. En v6rit6, on a tr^s-bien fait d'y placer le

temple de Venus; pour se plaire la, il fallait bien un peu

d*amour.

« Les autres lies sont plus dignes de leur renomm^e, et la

fecondite de leur terrain, I'avantage de leur position, la beaute

de leur ciel, la douceur de leur climat, embellies par tout ce

que la Fable a de plus enchanteur et I'Histoire de plus interes-

sant, offrent un des plus ravissants spectacles qui puissent flatter

imagination et les yeux. Mais je n'en pouvais jouir comme les

autres; chacun m'aflligeait inhumainement d'un plaisir que je ne

pouvais partager ; on me disait : Voila la patrie de Sapho, d'Ana-

cr^on, d'Hom^re; helas! j'etais aveugle comme lui, et jamais je

ne I'avais si douloureusement 6prouve ; mais du moins je decou-

vrais a peu pr^s la position de ces lieux, et je voyais tout cela un

peu mieux que dans les livres.

u Enfm nous avons ete forces de relacher par un vent con-

traire, si Ton pent appeler un vent contraire celui qui nous a

donne le temps de voir Ath^nes.

« Je ne chercherai pas a vous exprimer mon plaisir en met-

tant le pied sur cette terre cel^bre. Je pleurals de joie, je voyais

enfin tout ce que je n'avais fait que lire, je reconnaissais tout ce

que j'avais connu dte I'enfance : tout m'^tait k la fois familier et

nouveau ; mais ce qufe je n'oublierai de la vie, c'est la sensation

que m'a fait 6prouver Taspect du premier monument de cette ville

i jamais int^ressante.

« Vous avez peut-6tre observe, madame, que, en lisaut tous

les prodiges qu'on nous raconte des anciens, il reste un fond,

sinon d'incr^dulite, au moins de defiance, qui nuit au plaisir et

inqui^te Tadmiration ; leur grandeur m^me leur fait tort, et Ton

craint qu'il n*y ait un peu de leur fable dans leur hisloire. Aiosi

plus d'un voyageur est arrive dans Tlilgypte, pr^venu contre

tout ce qu'on nous raconte de son ancienne magnificence; mais

les pyramides existent, qui font foi de tout le reste, et il n'y a

pas d'incr^dulit^ qui ne vienne se briser contre ces masses-la.

(( C'est ce que j'ai eprouv^ dans Ath^nes, moins gigautesque
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dans ses monuments, mais plus v6ritablement grande que Vt-

gypte. Les moeurs, le gouvernement des Atheniens, leur ville

m^me n'existeut plus que dans quelques debris ; mais k peine

les eus-je apercjus, qu'une idee de grandeur se repandit sur lout

ce que je n'avais pas vu et sur tout ce que je ne pouvais plus

voir. Les trois seules colonnes qui restent du temple de Jupiter

m'ont tout rendu vraisemblable, tant ces restes sont frappants

de magnificence et de simplicite. Je ne pouvais me lasser de

voii* ces grandes et belles colonnes du plus beau marbre de

Paros, interessantes par leur beauty, par celle des temples

quelles decoraient, par le souvenir des beaux sifecles qu'elles

rappellent, et surtout parce que F imitation plus ou moins exacte

de leurs belles proportions fut et sera dans tons les temps et

chez tons les peuples la mesure du bon et du mauvais gout; je

les parcourais, je les touchais, je les mesurais avec une insatiable

avidity ; elles avaient beau tomber en ruine, je ne pouvais quel-

quefois m'empecher de les croire imperissables
;
je croyais faire

la fortune de mon nom en le gravant sur leur marbre; mais

bient6t je m'apercevais avec douleur de mon illusion. Ces restes

precieux ont plus d'un ennemi, et le temps n'est pas le plus ter-

ril)le; la barbare ignorance des Turcs detruit quelquefois en un

jour ce qu'avaient epargne des sifecles. J'ai vu etenduea la porte

du commandant une de ces belles colonnes dont je vous ai parle

:

un ornement du temple de Jupiter allait orner son harem. Le

temple de Minerve, le plus bel ouvrage de Tantiquite, dont la

magnificence mit P6ricl6s, qui I'avait fait batir, dans 1'impossi-

bility de rendre ses comptes, est enferme dans une citadelle con-

struite en partie a ses depens. Nous y sommes monies par un

escalier compose de ses debris. Nous foulions aux pieds des bas-

reliefs sculptes par les Phidias et les Praxilele; je marchais a

cdt6 ou j'enjambais pour n'etre pas complice de ces profana-

tions. Un magasin k poudre est 6tabli a cote du temple; dans

les derni^res guerres des Yenitiens, une bombe a fail eclater le

magasin et tomber plusieurs colonnes jusqu'alors parfaitement

conservees. Ce qui m'a desesp6re, c'est qu'au moment de des-

cendre on a donn6 ordre de tirer le canon pour M. Tambassa-

deur; j*ai craint que cette commotion n'achevat d'ebranler le

temple, et M. de Choiseul tremblait des honneurs qu'on lui

rendait.
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({ Le temple de Thesee, qui, si Ton en excepte quelques

colonnes hors d'aplomb par I'eflet d'un tremblement de terre,

reunissait toute la solidite d'un batiment nouveau k lout I'interet

de la plus venerable antiquite, est en proie, k ce qu'on nous

maiide, k la m^me barbarie. Son beau pave de marbre, respect^

par tant de si^cles et foul6 par tant de grands hommes, est enlev6

par ordre de ce m6me commandant, trop ignorant m^me pour

savoir le mal qu*il fait.

« Apr^s ces temples, on voit encore avec plaisir dix-sept

colonnes de marbre, reste de cent dix qui soutenaient, dit-on,

le temple d'Adrien. Devant est une aire a battre le ble, pavee des

magnifiques debris de ce monument. On y distingue avec dou-

leur des fragments sans nombre des superbes sculptures dont

ce temple 6tait orne. Entre deux de ces dix-sept colonnes s'etait

guinde, il y a quelques ann6es, pour y vivre et mourir, un

ermiie grec, plus fier des hommages de la populace qui le nour-

rissait, que les Milliade et les Themistocle ne I'ont jamais 6te des

acclamations de la Gr^ce. Ces colonnes elles-m^mes font piti6

dans leur magnificence. Je demandai qui les avail ainsi mulilees,

car il etait ais6 de voir ce qui n'elail point Teffet du temps; on me
dil que de ces debris on faisail de la chaux. J'en pleural de rage.

a Dans toute la ville, c'est le m^me sujel de douleur. Pas un

pilier, pas un degr^, pas un seuil de porte qui ne soil de marbre

antique, arrache par force de quelque monument; partoul la

mesquinerie des constructions modernes est bizarrement mSl^
I la magnificence des Edifices antiques. J'ai vu un bourgeois

appuyer un mauvais plancher de sapin sur des colonnes qui

avaient supports le temple d'Auguste. Les cours, les places, les

rues sont jonch^es de ces debris, les murailles en sont b4ties;

on reconnait avec un plaisir douloureux une inscription int^res-

sante, I'^pitaphe d'un grand hoinme, la figure d'un h^ros, un

bras, un pied qui appartenait peul-^tre k Minerve ou k V^nus

;

\ky une t6te de cheval qui vit encore; ici, des cariatides superbes

ench^^es dans le mur comme des pierres vulgaires. J'aper^is

dans une cour une fontaine de marbre, j'entre ; c*6tait autrefois

un magnifique tombeau orne de belles sculptures; je me pros-

terne, je baise le tombeau ; dans Tetourderie de mon adoration,

je renverse la cruche d*un enfant qui riait de me voir faire ; du
rire il passe aux larmes et aux oris; je n'avals point sur moi de
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quoi Tapaiser, et il ne se serait pas encore console, si des Turcs

trts-bonnes gens ne Tavaient menace de le battre.

« II faut que je vous conte encore une superstition de mon

amour pour I'antiquit^. Au moment ou je suis entre tout palpi-

tant dans A thanes, ses moindres debris me paraissaient sacr6s.

Vous connaissez I'histoire du sauvage qui n'avait jamais vu de

pierres; j'ai fait comme lui, j'ai rempli d'abord les poches de

mon habit, ensuite de ma veste, de morceaux de marbre sculp-

ts; et puis, comme le sauvage, j'ai tout jete, mais avec plus de

regret que lui.

« Pour comble de malheur, les Albanais ont fait sur ces cotes

une incursion meurtri^re; il a fallu se mettre k Tabri par des

murs ; la malheureuse antiquite a fait encore ces frais-la, et la

defense de la ville nouvelle a coiite plus d'un magnifique debris

k la ville ancienne.

« Pardonnez, madame, ce long recit dont I'ennui vous fera

peut-^tre hair le pays que je voulais vous faire auner. Pour vous

r^concilier avec lui, vous recevrez bientot du vin de ces belles

lies, muri par leur beau soleil. Faites, en le buvant, commemo-
ration de moi avec vos amis. M. de Choiseul prie M. de Vaines,

qu'il connalt plus que vous, de vous faire accepter un petit flacon

d'essence de roses; plus de roses sont exprimees dans ce petit

flacon qu'onn'entrouverait dans tons les jardins que j'aichant6s.

Ma malheureuse vue se brouille, je ne puis plus ecrire, et cela

m'attriste un peu.

« J'embrasse bien tendrement M. de Vaines. »

— On ne se permet de rappeler ici I'impromptu suivant que
parce qu'il se trouve dans le troisi^me volume du Recueil de
piihes inUressantes de M. de La Place, qui vient de paraltre.

IMPROMPTU

DE U. LE PRINCE DE LIGNE AU PRINCE h6r6dITAIRE,
AUJOURD'HUI dug de BRUNSWICK,

QUI LUI MONTRAIT DES VERS QUE LE ROI DE PRUSSE AVAIT
FAITS POUR LUI.

Un grand roi vous chanta, Tunivers vous admire

;

Ador6 des vainqueurs, estim6 des vaincus.
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De Cyth^re et de Mars vous soutenez Tempire,

A force de talents, de gloire et de cocus.

— On a donn6, le samedi 29 Janvier, sur le Theatre-Fran-

(jais, la premiere representation des ^preuvesj comedie, en vers

et en un acte, de M. Forgeot, connu avantageusement par sa

jolie comedie des Riiaux atnis, dont nous avons eu I'honneur

de vous rendre compte dans le temps.

Cette petite pi^ce, imit^e de la Feinte par amour ^ de Dorat,

qui n'est-elle-meme qu'une copie de la Coquette corrigi'-e de La

Noue, a et6 fort applaudie. Des scenes agreables, un dialogue

facile et d'un naturel plein de grace et d'esprit, font regretter

que M. Forgeot, avec le style le plus propre a la comedie, n'ait

pas eu le courage ou le talent de concevoir un plan et des carac-

t^res qui ne soient plus toujours caiques sur ceux qu'on a deja

vus repetes tant de fois sur la sc6ne, des caract^res enfin qui

ressemblent k ceux que nous offrent le monde et la societe ; si

le fonds sans doute en est toujours le meme , leurs formes, leurs

nuances du moins se renouvellent sans cesse et varient a Tinfmi.

MARS.

LE8 TANT PIS ET LES TANT MIEUX.

Mon p^re avait un metier honn^te; il n*y eut aucun

moyen de me Tapprendre. — Tant pis. — Pas tant pis, car je

jouais fort joliment de la harpe, et ce talent me conduisit k la

cour, dont je n'eusse jamais approch6 si j'avais reussi par hasard

h. faire des monlres. — H6 bien, tant mieux. — Oui; maisj*en

fus bient6t chass^, gr4ce i mes impertinences. — Tant pis. —
Pas tant pis, car elles furent utiles k un homme riche * ; il vit

qu*il pourrait se servir de moi, et commencja ma fortune. —
Tant mieux. — Pas encore tant mieux; mes liaisons avec lui

m*atlir6rent, apr^s sa mort, un proems qui faillit me perdrc.

Dans rintervalle cependant je me mariai trois fois. — Oh ! tant

1. M. Piris DuTerney. (Mbistbr.)

XIV. 8
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pis! — Si je ne m'etais pas toujoui-s trouv6 veuf avant d'avoir

eu le temps de m'en repentir. Pour me consoler, je fis un dranie *

;

il fut hue. — Taut pis. — Non; je soutins bravement que la

pi6ce irait aux nucs le lendemain
;
je ne sais trop comment je

gagnai la gageure; mais je devinai d^s lors tout ce qu'on pou-

vait oser avec le public, et c'est un secret que j'ai fait valoir

depuis avec assez d'avantage. Quelque temps apr^s je me liai

parliculi^rement avec un grand seigneur *, plus particuli^rement

avec sa maltresse ^, qui, tr^s-jolie, etait plus aimable encore. —
Tant mieux. — Oui, si cela ne m'eut pas valu une volee de

coups et quelques mois de prison. J'esperai me dedommager en

faisant regler utilement mes comptes avec mon premier protec-

teur, qui venait de mourir. Je risquai, comme je I'ai dit moi-

m^me fort eloquemment, je risquai de me faire payer ou de

me faire pendre. Je ne fus pas pendu. — Ah! tant mieux! —
Mais je fus l)lame. — Tant pis. — Non, tant mieux; je devins

le martyr du patriotisme; je fus regarde. comme le defenseur

de nos dieux et de nos lois; un bel-esprit* de mes amis

m'appela le Brutus de la France, Tout blame que j'etais, je

fus admis k la table des princes, aux secrets du minist^re et

charge de plusieurs negociations importantes^ Le tribunal qui

m'avait blame, et que j' avals convert de boue et de ridicule, se

vit bientot chasse lui-mtoe avec ignominie. Jecrus avoir retabli

la magistrature enr France; et, toujours pret a /7r^yiG?r^^ a rece-

voir^ a dcmander^ je me resignai a gagner quelques millions

pour soutenir la liberte de I'Amerique, en attendant que le roi

Ir^s- Chretien eut juge a propos de la soutenir lui-meme un peu

plus ch^rement. Pour avoir fort bien vendu aux nouveaux repu-

blicains de mauvais fusils, de mauvais souliers, de mauvais

chapeaux, j'osai m'appeler Beaumarchais rAmdriram; ils ne

repondirent a cette mauvaise plaisanterie qu'en me payant assez

mal. Cependant j'eus une marine sous mon.nom®. Je publiai un

manifeste centre le roi d'Angleterre, ou je traitai lestement Sa

1. Euginie. (Meisteii.)

2. M. le due do Chaulnes. (Id.)

3. M"« Bcaumenard. (Id.)

4. M. Gudin, dans ses Mdnes de Louis XV. (Id.)

5. A Londres, k Vienne, etc. (Id.)

6. Voyez la lettre de M. le comte d'Estaing 4M. de Beaumarchais sur lo combat

de la Grenade. (Id.)
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xMajeste Britannique, plus lestement encore le due de Choiseul,

le comte d'Arauda, etc. — Ah! tant pis I — Pas tant pis, car il

ne m'en arriva rieu, et Ton crut que j'etais un des hommes les

plus puissants du royaume. Pour occuper les loisirs que tant de

grands inter^ts laissaient encore a mon activile, j'entrepris une

belle edition de Voltaire, que je finirai peut-^tre; je fis des

comedies, et lancai plusieurs pamphlets contre un ministre dont

le genie avait jete sur toutes les parties de 1* administration une

lumiere eblouissante , insupportable. Impaliente de toutes nos

petites persecutions, I'honn^te homme se crut oblige de de-

mander sa retraite, et bientot apr^s tout rentra dans I'ordre

accoutume. Eh bien, le croirez-vous? apr^s tant de services

rendus k I'^tat, a I'univers, on me refusa inhumainement le

plaisir de faire jouer, sur le theatre de la nation, une farce fort

gaie ou je cherchais a consoler les petits en les faisant rire aux

depens des grands, ce qui, quoi qu'on en ait pu dire, me parait

encore assez neuf, assez original. — Ah ! tant pis ! — Pas tant

pis encore; car, apr^s I'avoir defendue pendant deux ans, on la

permit un beau jour, et le succ^s en fut bien plus inoui, grace

(lux honneui's de la victoire que j'eus Fair d'avoir remportee sur

I'autorite m^me. On chercha, Ton trouva des allusions partout,

et ma pi^ce, objet de la curiosite universelle, parut tout a la

fois un chef-d'oeuvre d'esprit, de hardiesse et de verve comique.

Redoute de tout le monde, il ne tint qu'a moi de penser que

I'heureuse audace de mon caract^re etait devenue une puissance

reelle. Je voulus consacrer mon triomphe par une bonne oeuvre,

I je destinai le riche produit de mon Figaro k un etablissement

aussi utile que respectable. — Ah! tant mieux! — Pas tant

mieux; cela me donna le goiit de la bienfaisance ; h^las ! ce goiit,

pourmoi tout neuf encore, m'a conduit par une fatality etrange...

ou?... Je m'avisai de donner et de faire donner I'aumdne k une

pauvre infortun6e dont le mari venait d'etre ecrase sur le port

Saint-Nicolas ; ma manifere de faire la charit6 deplut k un philo-

ophe*,si philosophe qu'il ne fit jamais rien. Tandis que tout le

iiionde parait me craindre,c*est lui qui ose m'attaquer. — Quoi!

^ns egard pour relTroi de votre uom? — Je m'abaissc k lui r6-

pondre; dans ma surprise, dans ma colore, j'ai le malheur de

I M. Suord, do rAcad^mio rraocaisc. (MetsTEK.)
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parler de lions et de tigres
;
je ne songeai qu'a ropposition de

leur force, de leur puissance, k la faiblesse m^prisable du vil

insecte auquel je comparai mon adversaire *. On pr^te k cette

platitude le sens le plus noir, le plus odieux, et me voila con-

duit k Saint-Lazare*. — La le^on est facheuse, a la verite;

et il est dur de la recevoir pour une b^tise, avec tant de talent

pour la m^riter k d'autres titres ; mais, apr^s tout, ce n'est pour-

tant qu'une plaisanterie. — Une plaisanterie ! mes bons amis

de cour, est-ce une arme qui convienne k I'autorite?...

Cette question sans doute est assez delicate, assez impor-

tante pour desirer de la voir discuter quelque jour avec une dis-j

cretion respectueuse.

Tout le monde, disait d'Alembert, avait le droit de tuer M. de.

Lally, excepts le bourreau. Tout le monde, dirait-il peut-^trej

aujourd'hui, avait le droit de faire I'epigramme la plus cruelle

contre le sieur de Beaumarchais, excepte le gouvernement.

Yoici la lettre attribuee a M. Suard, qui a donne tant d'hu-

meur aM. de Beaumarchais ^
:

A M. CARON DE BEAUMARCHAIS.

« Monsieur, tout le monde connait votre bienfaisance
;
per-

mettez-moi de venir la reclamer dans le journal m^me ou elle s(

manifeste avec tant d' eclat.

1. Voicila phrase fatale : « Quand j'ai dii vaincre lions et tigres pour fail

jouer une comddie, pensez-vous, apres son succ6s, me r6duire ainsi qu'une servantej

hoUandaise k battre Tosicr tous les matins sur I'insccte vil de la nuit?... » Un]

honn6te Hollandais, lisant au cafe cet article du journal, s'est 6cri6 que I'ai

teur en avait menti et qu'il manquait trfes-indecemment de respect k la propret

hollandaise; mais il n'y a pas vu d'autre crime. (Meister.)

2. Sur un ordre 6crit de la main du roi a M. le baron de Breteuil et con^u,

dit-on, a peu pr^s dans ces termes : « Aussit6t cette lettre re^ue, vous donnei

Tordre de conduire le sieur de Beaumarchais a Saint-Lazare. Cet homme devient^

aussi par trop insolent ; c'est un garQon mal 61ev6 dont il faut soigner r6du-

catioD... * II n'y est rest^ que quatre ou cinq jours. On a pr6tendu qu'ua dea

motifs qui a fait hikter sa sortie a et6 la crainte que le ridicule des chansons ei

des sarcaames, oil on le traitait par derision de chevalier de Saint-Lazare, ne finll

par compromcttrc plus ou moins la dignity d'un ordre dont Monsieur a relevi

la gloire et auquel par la mftme il prend un interfit tout particulier. (Meister.)

3. Cette lettre manque dans le manuscrit de Gotha et, comme nous I'avons laiss

entendre tome XIII, p. 119, il est plus que probable qu'elle a 6t6 ajout6c par Suard,

Mitenr de la s6rie de la Correspondance de 1782 k 1790. La mention de la r6pons

de Beaumarchais (voir plus bas) manque ^galement.
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« Je suis ecclesiastique : une femme de la famille Valois, qui

depuis longtemps a de la confiance dans mon zele, mais qui

n'ose pas prendre la liberie de vous ecrire, m'a pri6 de vous

faire part de son chagrin et de ses inquietudes. En voici le

motif :

« Depuis que vous avez annonc^ au monde la malheureuse

situation d'Elisabelh Valois, veuve L'l5cluse,et les trois louis dont

vous I'avez gratifiee, d'autres personnes charitables, mais qui ne

se sont pas nomm^es, lui ont aussi envoye des secoui*s.

« Ne croyez pas, monsieur, que je veuille faire une observa-

tion desobligeante ; chacun fait le bien a sa mani^re
;
qu'on le

fasse, c'est le point essentiel. La morale sublime, qui veut que

la main gauche ignore le bien que fait la main droite, n'est plus

guere a la portee de nos mcEurs; aussi est-ce une perfection,

non un pr^cepte. II faut respecter la charite qui se cache ; il faut

louer encore la charite qui, en se montrant, electrise gaiement

celle des autres. Un peu de vanite est un bien petit peche ; la

vanite qui soulage les mis^res de ceux qui souffrent est bonne k

encourager. Nous ne sommes pas dans un temps ou il faille chi-

caner les motifs des bonnes actions.

(( Pardonnez cette petite bouffee de morale k mon 6tat et k

I'habitude de mes fonctions
;
pour changer de sujet, parlons de

vous, monsieur, de vos comedies et de ce qu'elies ont produit.

« Je ne les connais pas par moi-meme ; mes devoirs et mes

principes m'interdisent le theatre; mais il n'y a personne dans

Paris qui puisse en ignorer la cel6brite.

« Le bruit de votre nom et de vos succ6s a retenti jusqu'aux

Halles et au port Saint-Nicolas. 11 n'y a pas un gagne-denier ui

une blanchisseuse un peu renforc6e qui n'ait vu au moins une

fois le Manage de Figaro, et qui n'en ait retenu quelques traits

facetieux qui 6gayent k chaque instant leurs conversations. Vous

leur avez appris k rajeunir ing(^nieusement des proverbes qu'ils

commen^aient a trouver us6s. Tatit va la crucheiiVeau quenfin

Hlcscmplit^ ser6p6te dix fois de suite dans leurs joycux propos,

ct dix fois de suite excite des (Eclats de rire sans fui. Gaudeant

bene nati est devenu pour ceux qui savent seulement lire au

lutrin une maxime de morale, comme un trait d'esprit.

(( Un grand nombre de ccs bonnes gens, qui ne comiaissaient

pas mtoe le nom du Theatre-Fran<^is, ont voulu voir votre co-
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m^die; et comme ils n*y ont rien compris d'abord, ils y sont

retourn^s. Le plaisir et Tinslruclion qu* ils y ont trouves les ont

conduits naturellement aux theatres des boulevards, ou ils

aiment a revoir Figaro sous toutes les formes, et toujours avec

son esprit et son ton.

« Ce qui les charme surtout, c'est de retrouver dans votre

comedie. comme dans celles des Grands Danseurs du roi, des

mopurs qu'ils connaissent beaucoup, un langage qui leur est deja

familier, et des plaisanteries qui sont k leur usage.

(( Je ne m'y connais pas beaucoup; mais il me semble,

monsieur, que le but du poete comique est de faire passer sur

le theatre les moeurs du peuple, et que son succ^s est de faire

passer dans la bouche du peuple les plaisanteries du theatre. Je

ne sais pas jusqu'a quel point la langue des seigneurs et des

dames s'est enrichie des phrases de Figaro et de Basile ; mais je

suis sur que, si votre pi6ce se perdait (ce qua Dieu ne plaise!),

le dialogue s'en retrouverait presque en entier dans les bonnes

societes des faubourgs Saint-Jacques et Saint-Marceau.

« On dit d ailleurs que les heros de votre comedie sont un

grand seigneur de qui tout le monde se moque, ce qui n'est

pas commun ; un valet insolent qui se moque de tout le monde,

ce qui doit amuser bien des gens; et un petit page qui court

apr^s toutes les filles, et a qui une belle comtesse trouve la peau

tr^s-douce et le bras bien rond, ce qui ne pent manquer de

plaire aux jeunes garcons et aux grandes dames. Tout cela est

bien fait pour charmer toutes les classes du public.

« Vous ne connaissez peut-etre pas toute votre gloire, mon-
sieur. Le nom de Figaro est devenu immortel dans la bouche

du peuple, comme celui de TartufTe dans la bouche des gens du

monde. Mais celui-ci est borne a designer un hypocrite, aulieu

que Tautre s'applique a toute espfece de mauvais sujets ; on le

donne m6me aux chiens, aux chats, aux chevaux de fiacre.

J'entendis I'autre jour un porteur de chaise dire, en voyant un

chien des rues qui aboyait k tous les passants : Assommons ce

vilain Figaro,

« Comment n'avez-vous pas pressenti que ce nom, prodigu^

k cequ'il y a de plus bas et de plus ridicule, devenait une insulte

pour une brave femme k qui on I'applique si I6g^rement? L'in-

fluence de ces sobriquets paniii le peuple est plus importante qu'on
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ne pense ; ils ne se perdent presque jamais. La plupart des noms

propres n*ont ete dans leur origine que des sobriquets.

« La parente de la veuve L'ficluse, qui invoque ici votre

hunianite/7^/r wrt /7/j/wr, a vu avec douleur que quelques-uns

de vos amis, qui, k votre exemple, envoyaient au Jounuil de

Paris des secours pour celte pauvre veuve, les adressaient <l la

petite Figaro. Heureusement que les gens de son quartier ne

lisent pas le Journal de Paris; sans eela, ce nom de Figaro

deviendrait une tache ineflaQable pour cette femme, pour Ic

jeune enfant qu*elle allaite, et pour d'autres marmots, si elle en

a, quelle voudra empiUer, comme vous I'avez si bien dit, de son

lait matertieL II ne serait plus en votre pouvoir de reparer le

mal que vousauriez fait a toute cette famille. Quel est le bourgeois

un peu delicat qui voudrait epouser une petite Figaro^ et I'hon-

n^te artisan qui, entache de ce nom d^s son enfance, pourrait

aspirer k devenir syndic de sa communaute ?

« Je vous soumets, monsieur, ces reflexions, et je ne doute

pas que vous ne vous occupiez a prevenir le malheur dont cette

honnele famille est menacee.

<t Pardonnez si je vous ai occupe si longuement de vous et

de vos ouvrages; je me suis laisse aller au plaisirdem'entretenir

avec vous, parce que j'ai vu que vous aimiez k r^pondre k tout

le monde. Je me trouveraiinfmimenthonor^d'unmotdereponse,

et je vous assure, en attendant, des sentiments tr6s-distingu6s

avec lesquels j'ai Thonneur d'etre, etc.

« P. L. P. F. G. L. J)

La reponse de M. de Beaumarchais k cette lettre se trouve

dans le Journal de Paris du 7 mars 1785 '.

— On a donn6, le 15 f^vrier, sur le theatre de la Com^die-

Italienne, la premiere representation de la Femme jalouse, co-

m^die en cinq actes et en vers, de M. Desforges, auteur des

Marias, de Tom Jones il Londres, du Temple de rHymen, de

rFpreuve villageoise, etc.

La marche de la nouvelle production de M. Desforges est

a.s.sez compiiquee. Ce sujet avait d6ji paru sur la sc6ne italienne;

1. EUu a etc depuis recucillie dans les divcrscs Editions des OEuvru do Be«u<-

marchain.
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Riccoboni, auteur eslim^ de Tancien Theatre-Italien, en avait

fait une pi^ce a canevas, dont Joly fit une comedie en vers et en

trois actes, qui fut jou^e avec succ^s en 1726; ces deux ou-

vrages n*ont d'autre ressemblance avec la pi^ce de M. Desforges

que le titre. G'est la Fenime jalouse ou The Jealous Wife^ de

M. Colman, jouee avec le plus grand succ^s, sur le theatre de

Londres, en 1763, et superieurement traduite en fran^ais par

M°*® Riccoboni, qui semble avoir fourni a M. Desforges I'idee de

sa nouvelle comedie; cependant il assure, dans sa preface,

n*avoir connu la pi^ce anglaise qu'apr^s avoir fini la sienne, et

Ton serait presque tente de le croire. L'auteur de Tom Jones ci

Londres^ s'il eiit connu I'ouvrage de Colman, se serait bien

garde sans doute d'etablir la plus grande partie de 1' intrigue de

sa comedie sur le double fond d'une boite trouvee si a propos

dans un secretaire ouvert ; il eut employe par preference le moyen

plus theatral et plus naturel en m^me temps dont s'est servi

rauteur anglais. Dans la pi^ce de M. Colman, la sc^ne s'ouvre

par les reproches que M""^ Belton fait a son mari ; elle a surpris

unelettre adressee a Charles Belton, neveu de sir Belton, loge

chez son oncle, qui Ta eleve. Cette lettre est de sir Thomas
Clifford, p^re d'une jeune personne qui s'est sauvee de la maison

paternelle pour fuir un hymen qu'elle deteste, parce qu'elle aime

et qu'elle est aimee de Charles Belton. Le p6re de miss Henriette

Clifford croit ce jeune homme auteur de I'enl^vement de sa fille

;

et M™** Belton, dans les mains de qui sa lettre est tombee, en

accuse son mari, parce qu'en effet la lettre est adressee a

M. Belton, sans que rien puisse designer si c'est I'oncle ou le

neveu. Cette exposition, tout k la fois simple et dramatique, jette

un inter^t reel sur la pi^ce, et lui donne un mouvement qui

commence d6s la premiere sc^ne, et marche sans le secours de

tous les petits incidents auxquels I'auteur fran^ais s'est vu

oblige de recourir. Une jalousie de seize ans est peut-^tre plus

bizarre, plus monstrueuse qu'un amour octog^naire. Un amour
qui dure depuis tant d'ann^es pour une femme jalouse est, au

moins dans nos moeurs actuelles, un phenom^ne peu croyable.

Ce qui paralt plus ridicule encore, c'est de ne donner, au bout

de seize ans, k cette femme, d'autre pretexte pour justifier sa

jalousie que la malheureuse d^couverte d'une boite k double fond

;

une passion si cruelle ne pent 6tre int^ressante, sur la scfene
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comme dans le monde, que lorsqu'elle est excit^e, entretenue

par quelque ev6nement dont les apparences puissent excuser en

quelque mani^re ses soup^ons et ses fureurs. C'est ce qu'a tr^s-

bien senti M. Colman, et c'est ce que prouve encore I'inter^t qui

r6gne dans les trois derniers actes de la nouvelle Fetntne jalouse.

Malgr^ les defauts qu'on vient de remarquer, et plusieurs

autres dont le detail deviendrait ici trop ennuyeux, cette nou-

velle comedie de M. Desforges a eu beaucoup de succes, et ce

succ^s est k quelques egards bien merite; 1* intrigue eu est con-

duite assez heureusement, puisqu'elle est claire, quoique fort

compliquee; la sc^ne a toujoui's du mouvement; ce mouvement

n'est souvent que du fracas, mais il est varie, etproduit de Teffet.

Les caract^res sont soutenus et contrast's avcc art : celui

d'Eugenie appartient absolument a I'auteur; ce caract^re, qui

est de rint'r't leplus aimable, repose doucement I'ame et I'esprit

fatigues par des situations fortes et des incidents trop multiplies.

Le style est la partie la plus faible de cet ouvrage; il a paru

meme au-dessous de celui de Tom Jones a Londres
-,

il n'est

facile qu'a force de negligence, et manque presque toujours ega-

lement d'esprit, de grace et de precision,

Dans la liste mortuaire des nouveaut's qui ont paru et dis-

paru sur la sc^ne Italienne, nous avons oublie, je crois, les

Amours de Colombiney ou Cassiindre pleiireur. Cette pi^ce n'a

pas ete achevee. Les paroles sont de M. Faur, secretaire de M. le

due de Fronsac, la musique de M. Ghampein.

PARODIE DU VAUDEVILLE DE FigurO.

Goeurs sensibles, coeurs fiddles,

Par Beaumarchais offenses,

Calmez vos frayeurs cruelles,

Les vices sont terrass(5s.

Cet autcur n'a plus les ailcs

Qui le faisaient voltiger;

Son triomphe fut I'ger. [bis.)

Oui, ce docteup admirable.

Qui faisait hier Timportant,

Devient aujourd'hui traltable,

II a Tair d*un penitent.

C^est une amende honorable
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OuMl devait k Tunivers

Pour sa prose et pour ses vers. {bis.)

Le public, qui toujours glose,

Dlt qu'il n'est plus insolent

Depuis qu'il revolt la dose

D'un vigoureux flagellant *.

De cette metamorphose

Faut-il dire le pourquoi?

Les plus forts lui font la loi. [bis,]

Un lazariste inflexible,

Ennemi de tout repos,

Prend un instrument terrible

Et Texerce sur son dos

;

Par ce chatiment horrible

Caron est an^anti.

Paveanl male nati, [bis.)

Goezman, ce gosier d'autruche,

Au lieu de crier hol^I

Chante au fess6 qui tr6buche

Ce proverbe qu'il chanta :

Tant i Teau s'en va la cruche

Qu'enfin elle reste 1^.

Ami, note bien cela. [bis)

Quoil c'est vous, mon pauvre pfere,

Dit Figaro ricanant,

Qu'avec grands coups d'6trivi6re

On punit comme un enfant!

Cela vous met en lumi^re

Que tel qui rit le lundi

Pleurera le mercredi. [bis.)

\. II venait d'6tre enferm6 a Saint-Lazarc. (Meister.) — II existe sur cet Epi-

sode fameux de la vie de Beaumarchais une caricature excessivement rare, qui

le represente recevant d'un lazariste la correction infligce deux fois par jour aux

Jeuncs gens enferm68 dans ce convent. Sur le mur est ccrit : Tans (sic) va la

cruche d I'eau qu'enfin elle s'emplit, et aux pieds de Beaumarchais, pr6s d'un

cbapeau et d'un baton, on lit : Qu'es-d-co ? La vente J. F. (G16ment, expert,

fevrier 1880) renfermait une dpreuve colorize de cette estampe (n" 143) sur la-

quelle on ne trouve pas les mots : Qu'es-d-co? Une autre dpreuve est jointe a un

des exemplaires de I'^dition originale de la Folle Journie que possMe I'Ar-

senal. Une 6preuve (en noir) 6tait jointe au bel exemplaire du Mariage de

Figaro, qui passa de la bibliothcque de Pix6r6court (n" 1097) dans celle du doc-

teur Desbarreaux-Bernard (1" partie, n" 583, 1879).
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Bride-Oison, qui voit la ffite,

En para!t tout satisfait.

Ah! dit-il, branlant la tt^te,

Comme un sot il me peignait;

Mais si je suis une b6te,

Avec son esprit, ma foi,

Le voil^ plus sot que moi. {bis.)

Or, messieurs, la trag^die

Ou'il vous donne en ce moment
Va r^primer la manie

De cet auteur impudent.

On r^trille, il peste, il crie,

II s*agite en cent fac^ons;

Plaignons-le par des chansons. {bis.)

CHANSON NOUVELLE.

Air : Accompagni de plusieurs autres.

Tandis que Ton chante Morel,

Plus fat, plus sot que criminel,

Voici du vin un grand ap6tre

Que Ton met, pour apaiser Dieu,

En silrete dans certain lieu

Qui lui convient mieux que tout autre.

Voulez-vous qu'Il y soit trait6

Comme on salt qu'il a mdrit^

Aux yeux du goilt ainsi qu'aux v6tres7

Donnez-lui pour fr6res fouetteurs

L'ar6opage des neuf Soeurs,

Ou Thalie au d^faut des autres.

De pleurs d'abord il la mouilla,

Puis de fange 11 la barbouilla,

Peignant ses mceurs plus que les n6tres

;

Pour expler ce double tort,

Muse, applique-lul bien fort

Cent coups de fouet, puis deux cents autres.

Au lieu d'aller, dans ce saint temps,

Te damner peut-6tre k Longchamps,
Beaumarchais, dis ta patenOtre;

Te voil4 bien pour ton salut

:
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On sauverait 1^ Belz6buth,

On t'y sauvera comme un autre.

Vrai module de Figaro,

Au theatre ainsi qu'au barreau,

Tes bons mots eflfaQaient les nOtres;

Mais, par un trop juste retour,

On te fait la barbe k ton tour,

Comme tu la fis ^ tant d'autres.

Nl de Beaumarchais, ni Caron

N'est un assez illustre nom

Pour rillustre auteur de Tarare i

;

On t'appellera d^sormais

Non plus Caron, ni Beaumarchais,

Mais chevalier de Saint-Lazare.

EPIGRIMME,

PAR M. GINGUENE.

Le roi, plus calme et surtout plus sensible,

Veut r^parer Thonneur de Beaumarchais.

L'Acad6mie en fera tons les frais

;

Suard s'y pr6te : aux rois tout est possible.

Mais Beaumarchais, instruit par la publique voix

Des royales bont^s qu'au Louvre on lui prepare :

« Je n'en veux pas, dit-il en se mordant les doigts

;

C'est bien assez de Saint-Lazare. »

LE CHEVAL ET LA FILLE,

CONTE sua DEUX RIMES DONNEES^.

Dans un sentier passe un cheval

Charge d'un sac et d'une fiUe.

1. Op^ra tr68*originaI, dont le but est de prouver qu'on n'est heureux que par

son caractire ct non par son 6tat. C'est un soldat de fortune qui, apr^s avoir

^prouv6 tou8 les malheurs de la mis^re et de I'esclavage, finit par enlever au

saltan son empire et sa maltresse. Ccttc fable a fourni a I'auteur un grand nombre

de situations tr6»-neuve8 et tris-dramatiques. On dit que le sieur Salieri s'est

cbarg6 de mettre ce poCme en musique. (Meister.)

2. Cctte facitic a ct6 recueillie dans toutes les Editions des poesies de Bouf-

flers et pourtant elle n'est pas do lui. C'est ce qui r68ulte d'une lettre in6dite,

croyons-nous, que nous avons copi^e k la Biblioth^que nationale, dans un pr6cieux

Recueil d'autographes (Fr. 12708) ayant appartenu a Germain Gamier, dont les
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J*observe en passant le cheval,

Je jette un coup d'oeil sur la fille;

Voili, dis-je, un fort beau cheval!

Qu'elle est bien faite, cette fille ! »

jnitiales entrelac6es se lisent sur le dos de la reliure. La lettre cpie voici porte

cette suscription : Madame, Madame Lacan d Paris; elle est suivie de vers que

nous reproduisons, ainsi que deux notes de Tautcur, parce qu'ils ont trait k ce

petit proc^ en revendication lilt^raire, et d'une fable intituI6e la Grenouille

voyageusej passablement gaillarde pour un pr^tre et pour un rimeur qui signe :

« Le citoyen Massinot, dit le jeune, bien qu'il ait soixante-dix ans ». Elle n'a

aucun rapport avec le Cheval et la Fille, et nous renvoyons les curieux qui

voudront la connaltre au manuscrit pr6cit6.

c A Fire, ce22ao&t 4801.

* Madame,

« Plusieurs pcrsonnes qui savent que je suis Tauteur du conte Cheval et Fille

m*ont engag6 en diffdrents temps a le r6clamer. Comme j'ai eu pendant quinzeoa

seize ans de fortes raisons de garder le silence et queces raisons subsistent encore

en partie, je n'ai pas jug^ a propos dc me faire connaitre, et je persisterai dans

cette resolution. Cependant j'ai fait, il y a trois ou quatre mois, pour m'amuser,

les vers ci-joints, dont j'ai donn6 copic a M. Geoffroy de Villeneuve, lequel les a

communiques a M. de B***. Ce brave chevalier, qui n'est pas homme k s'approprier

les ouvrages d'autrui, lui a dit qu'il avait entendu parlerde ce conte, etque c'^tait

bien a tort qu'on le lui avait attribue. En quoi je trouve qu'il a raison, car cette

pifece n'est nullement digne de lui. A I'dgard des vers que j'ai fails a ce sujetet que

je vous donne pour ce qu'ils valent, je serais tr^s-fiche, madame, qu'ils fussent

publics et surtout qu'ils parusscnt sous mon nom. Je sais bien qu'ils ne m^ritent

pas d'etre imprimis et que je puis me rassurer a cet ^gard, mais combien de

vers, aussi insipides pour le moins, ont fait g^mir la presse !...

• J'ai rhooneur d'etre...

« J.-T. Massinot. •

VERS

AU 80JBT D*i]!<i co?iTB iNTiTUL^ le Cheval et la Fille,

ATTRIBO^ MAL A PROPOS A M. LE CBBVALIER DE B0UFFLBR8.

Hoc ego veniculos feci, tulit alter honores.

( VIRO.)

Cee Ten qu'on attribue au Kalant chevalier

Ne »ODt poiot son ouvrago, il est temps de le dire.

Yoos qui tavez par coBur lo« vers du chevalier.

Messieurs les connaissears, quoi que vous puissiex dire,

Co n'est pas li le ton du gentil chevalier.

Ce conte original est plaisant A vrai dire,

Mail qa'il est d^licat, lo coeor du chevalier *
I

Sur ce grave sujet, ddployant son beau dire,

Voltaire a vainement fait tAte au chevalier :

Lea dames, qui bien mieux que nous savont qu'ea dire,

Ont a4iag4 la pomme au brave chevalier.

Lm Oricea polissaient la manidre de dire,

* U CcMr. Cett le Utre d'aae pitoe iofftaleaae qoe loot le oMMide oonaalt. Sojel cjniqae, tnltA aveo

toate U diUoaiesee poesible. M. de Tolulre jr a fait one rApoose.
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Mod geste fait peur au cheval,

L'^quilibre manque ^ la fille;

Je m'approche de ce cheval,

Etzest il emporte la fille,

Car j'avais fait peur au cheval,

Et je vis chanceler la fille

;

Le sac glisse h bas du cheval,

Et sa chute entraine la fille.

J'etais alors prtis du cheval :

Le sac, tombant avec la fille.

Me renverse aux pieds du cheval,

Et sur moi se trouve la fille,

Kon assise comme k cheval

Se tient d'ordinaire une fille,

Mais comme un gargon a cheval.

En me tr6moussant sous la fille

Je la jette sous le cheval,

La t6te en bas; la pauvre fille!

Craignant coups de pied de cheval,

Bien moins pour moi que pour la fille,

Je saisis le mors du cheval

Et soudain je tire la fille

D'entre les jambes du cheval,

Ce qui fit plaisir h la fille.

11 faudrait etre un franc cheval,

ApoUon accordail le luth du chevalier,

Et V6nus, qui se plait a faire plus qu'A dire,

Essayait le piuceau de I'heureux chevalier.

II ne fut point ingrat a sa gloire : on peut dire

Qu'il I'a toujours servie en loyal chevalier.

La Harpe le connalt *
: maitre en I'air de bien dire,

11 sait appr^cier les vers du chevalier.

Comment, en son journal. La Harpe a-t-il pu dire :

« Ce conte est de B***, I'aimable chevalier » ?

Le public, pr6venu, ne cesse de le dire

;

Chacun sans examen le donne au chevalier.

Eh bien, ils sont do moi, tout haut j'ose le dire,

Cos vers qu'oa attribue au galant chevalier.

P.'S. J'ai demeur^ quinze ans dans mon coin, sans rien dire,

Flatt6 qu'on prlt mes vers pour coux du chevalier.

Quinie ans, pour cent raisons qu'il n'est besoin de dire,

J'eo ai laiss^ Thonneiir au discret chevalier.

Aujourd'hui je repronds mon bien, qu'a-t-on k dire?

Ah I vou« n'y perdez rien, illustre chevalier 1

• U Ml ^tonnant que M. de La Harpe, cet 6crivaiti celi^bro, excellent poete qui doit se connaitre en

•lyle, ait pu croire que M. do B... ftU auieur do co cento bleu, qui ne porte nullcment I'empreinte de la

tottcbe de raimable chevaUer. Voici la note que M. do Ln Harpe a niiso au bas de mon conte {Mercure

frtmtaU da 10 mar* 179S) : • M. le chevalier de B... avnit fait six vers sur ces deux rimes {.cheval ei fille)

On le d^fla d'en toire irente, il en fit beaucoup plus, comme on voit. Ce n'est pas le seul tour de force

qu'il ait Eoit en ce genre, maisje ne crois pas qu'il en ait fail aucun d'une originality aussi piquante. »

Voyez quel conte tous Cait Ih ce credule monsieur t Et voil& pourtaut comme on 6crit I'histoire I
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Un ours, pour laisser une fille

A la merci de son cheval.

Moi, j'aide au besoin femme ou fille.

Le sac remis sur le cheval,

Je voulais remonter la fille,

Mais prrr, voili que le cheval

S'eDfuit et laisse Ici la fille.

Elle court apr^s le cheval,

Et mol je cours apr^s la fille.

« II paralt que votre cheval

Est bien fringant pour une fille,

Lui dis-je; au lieu de ce cheval

Ayez un ine, belle flUe;

11 vous convient mieux qu'un cheval;

C'est la monture d'une fille.

Outre le danger qu'a cheval

On court en quality de fille,

On risque, en tombant de cheval,

De montrer par oii Ton est fille. »

IMPROMPTU SUR L OUVRAGE DE M. NECKER*,

PAR M. LE PRESIDENT d'aLCO, DE MONTPELLIER.

De Tusculum r61oquent solitaire.

Pour ses amis ne pouvant plus rien faire,

Sur ramiti6 fit ce Traite charmant,

De tout bon cceur lecture la plus cli6re,

Dernier bienfait de Thomme bienfaisant.

Ainsi Necker, aux jours de sa puissance,

A fait cinq ans le bonheur de la France;

Et lorsqu*enfin Necker, calomni6,

Perd son pouvoir, et nous, nos esp6rances,

Le peuple au moins n'en est point oubli^ :

Ge bel ouvrage, ^crit sur les finances,

Est son Traits de TAmiti^.

DI8TIQUE IMPROMPTU,

PAR M. LE VICOMTE DB SEGUB.

Je ne decide point entre Genftve et Lille*;

Necker 6tait n^ccssaire, ct Calonne est utile.

1. Dt VAdministration (Ui finances de la France, 1784, 3 vol. in-8*.

2. La derail intendance administrte par M. de Calonne. (Mbistbm.)
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— M. Target, avocat au parlement, elu par I'Academie fran-

^aisca la place de M. I'abbe Arnaud, y est venu prendre seance le

jeudi 10 mai-s. Son discours a paru plein de sagesse, de modestie

et de dignite ; ce qui en distingue particuli^rement le merite est

ce sentiment juste et d^licatde toutes les convenances, qui n'est

pas sans doute une des parties les moins essentielles de I'ora-

teur.Plus d'unsi^cle s'etait ecoule depuis la mortde Patru et de

Barbier d'Aucour, qui ne survecut que peu d'annees au premier,

et dans ce long intervalle aucun avocat n'etait parvenu aux hon-

neurs academiques. Le fameux Le Normand s'y refusa, je crois.

II semblait decide que la gloire du barreau ne serait plus asso-

ciee a celle des lettres; I'ordre des avocats avait meme arr^te,

dans une de ses assemblees, qu'il ne convenait point a la seve-

rite de leur ministere d'aspirer k une distinction qu'on nepouvait

plus obtenir sans I'avoir sollicitee. G'est a la consideration per-

sonnelle dont jouit M. Target a plus d'un titre qu'il etait reserv6

de franchir ces barri^res. La modestie avec laquelle s'exprime

sa reconnaissance est du ton le plus aimable. « Vous avez pense,

messieurs, dit-il, que le temps est venu ou les recompenses pr6-

parees par les lettres doivent entrer dans tous les etats qui ne

leur sont pas etrangers ; c'est le barreau fran^ais que vous avez

voulu adopter, en y laissant tomber presque au hasard un rayon

de votre gloire ; aussi ne m'avez-vous pas demande de titres lit-

teraires; je n'en possedais aucun, et si j'avais pu vous en offrir,

j'aurais ete moins propre a faire sentir I'intention de votre

choix. »

La suite du discours de M. Target est employee a nous retra-

cer rapidement le tableau des principales revolutions de 1' elo-

quence, revolutions attachees aux plus beaux monuments de

I'histoire ; car toutes les grandes choses, comme il le dit, out ele

faites par la puissance de la parole, depuis la fable d'Orphee

jusqu'k I'epoque dont nous sommes temoins, epoque interes-

sante ou nous voyons « les lettres s'emparer de la science et y
r^pandre leur eclat sans rien diminuer de son exactitude; la

magie du style s'unir aux myst^res de la physique; I'art de la

parole pen^trer dans les doctrines les plus arides ; mille graces

nouvelles nees de cette esp^ce de societe ; c'est de \k, ajoute-

t-il, que nous vient cette eloquence qui eclate a chaque page

dans la sublime histoire de la nature, qui a repandu ses char-
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mes dans les Lettres snr VAtlantide^ et place tant de beautes

iinprevues jusqu'au milieu des details de la linance... » Ces der-

uiers mots ont sufli pour rappeler a I'assemblee I'immortel

ouvrage sur les finances, de M. Necker ^ ; un murmure a fait

retentir avec transport ce nom plus cher que jamais a la France,

et I'auteur s'est vu interrompu par des applaudissements reoou-

veles a plusieurs reprises.

Yoici quelques traits de I'filoge de I'abbe Arnaud :

{( Ne sous le beau ciel de nos provinces meridionales, il avait

reQU de la nature une imagination brillante et I'heureux don

d'une sensibilite vive qui le passionnait pour les arts; a la vue

de leurs belles productions, il eprouvait le besoin de communi-

quer aux autres les transports qui I'agitaient, et rencontrait sans

dessein ces termes energiques qui sont comme le burin de la

pensee, et qui gravent profondement tout ce qu'ils expriment.

Les ecrits et les arts des beaux si^cles de la Grece faisaient sur

lui les plus fortes impressions; il adorait de loin ces beautes

majestueuses reculees dans la profondeur des temps : ccla est

antique, voila le mot qu'il employait souvent pour mettre le der-

nier trait a ses eloges.

« Sa principale etude fut celle d'Home re, celebre comme le

plus philosophe des pontes; de Platon, surnomme YIlom^re des

/fhilosop/ies; de la belle langue dont tous deux ont fait un si

brillant usage, et que tous deux ont dotee des tresors de leur

L^enie. 11 dera^la avec sagacite les vraies sources de cette melo-

dic du discours, autrefois si n^cessaire a Toreille d'un peuple

ing^nieux et sensible. 11 analysa les beautes de la po6sie, qui

lui presentait avec un charme plus doux encore la nombreuse

elocution et les sons harmonieux dont il 6tait epris*... Quelque-

lois, dans ces compositions anim6es, M. I'abbe Arnaud paralt

vouloir secouer le joug des regies et les renvoyer a la m^dio-

crii«': !ii.'ii< ro qui est digne de remarque, presque toujours il les

1. M. deCondorcetrnvait pr6vu; ausHi avail-il cxif;6 avec instance qu'ils fusfucnt

oppriin^s; mai^, quelquc intinic que soil leur liaison, il n'avait pu obtonir ce sa-

liflco de la candeur inalterable deson nouvcau confr6rc. (Meister.)

2. Dans son Discours sur Us langueSf insdr^ dans les Varietes litldrairtt, dans

: I usicurs articles du Journal itranger, dans ses Dissertations sur IMalon, sur Im

i^unre d'ironie qui caract^rise quelques dialogues de ce philosophe, sur le ginio

de U prose grecque, etc.

Voyez lea Recueils de TAcaddmie des inscriptions. (Mbistbb.)

XIV. 9
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respecte. Me tromp6-je en jugeant que son oreille etait le frein

de son imagination? Le tour nombreux de sa phrase arr^tait

Tessor de ses id^es ; ce qu'il avait dans I'esprit d'audace et d'im-

patience restait comme enchalne dans la mesure de ses perio-

des, et le sentiment de Tharmonie qui gouvernait son style le

soumettait k des principes qu'il observait sans les aimer, etc. »

Pour peindre la bonte du caract^re de I'abbe Arnaud, notre

orateur se borne k un seul fait :

« Un cur6 de son abbaye lui demande le payement d'une

portion congrue : il veut se defendre ; le cure vient, lui expose

son indigence, et n'a pas de peine k I'emouvoir. M. I'abbe

Arnaud soulagera le cure pendant sa vie, il s'y engage et tient

parole; mais il n'a point de loi k prescrire apres sa mort : que

fera-t-il done? II pent desirer de perdre sa cause, et il le desire;

il pent chercher des titres contre lui-meme, et il en cherche : il

est assez heureux pour en trouver ; il en arme son adversaire, et

k force de soins il pament a 6tre condamne. Ge n'est pas tout

encore (ajoute M. Target) : ce trait si attendrissant et si noble,

c'est moi qui le premier le fais connaitre au public et meme k

ses amis. »

Dans la reponse que M. le due de INivernois a faite k ce dis-

cours, il loue avec cette simplicite noble et famili^re qui n'ap-

partient qu'a lui et I'academicien que nous venons de perdre et]

celui qui le remplace; il I'avoue franchement, si, comme homme
d'esprit, le premier a passe sa vie dans I'exercice des belles

facultes qu'il avait revues de la nature, comme homme de lettres:

il en a fait peu d'usage. Ge n'est pas non plus sur ses succ^s

litteraires* que I'Academie a choisi son successeur; mais elle a

cru honorer son suffrage en I'accordant k un homme d'une repu-

tation intacte, dont les moeurs et les productions fussent 6gale-

ment irrepr^hensibles ; merite qu'il ne parait plus sans doute

aujourd'hui tr^s-facile de trouver parmi les lettres. Pour faire

de ses 6loges une le^on utile, en parlant du Journal Stranger,

le principal ouvrage de I'abbe Arnaud, M. de INivernois s'est

attache a developper les devoirs du journaliste; il a developp6;

ensuite ceux de I'orateur du barreau en s'adressant au recipien-

1. M. Target n'a jamais rien publi6 que des M6moires; aussi nos faiseurs de
calembours n'ont-ils pas manqu^ de dire qu'il n'avait 6t6 rcQu a I'Academie que

pour mimoire. (Meisxer.)
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daire. En quality de journaliste, comment se refuser au plaisir

de citer quelques trails du premier morceau? On n'a jamais

parle avec plus de dignity d'un metier que la plupart de ceux

qui I'ont fait n'ont que trop avili. « Dans un temps ou le pro-

gres des connaissances inspire k tout le monde le gout et Temu-

lation du savoir, mais ou tout le monde n*a pas le temps ou n'a

pas la patience d'etudier, les journaux sont utiles, peut-^tre

necessaires; et I'emploi de journaliste est digne d'etre exerce

par les meilleurs esprits...; car le journaliste remplit une

sorte de minist^re public et legal...; c'est un rapporteur, ses

fonctions sont de rigueur, et il doit ^tre impassible comme la

loi, etc. ))

Cette seance a et6 terminee par une des lectures les plus

orageuses que nous ayons jamais entendues a I'Acad^mie, des

Ih'flexions de M. I'abbe de Boismont sur les assemblies litle-

rairesj a ce titre, tout le monde comprit que ce serait une

esp^ce de mercuriale pour la sc6ne indecente qui s'etait pass^e

a la derni^re seance S k 1'occasion de I'ennuyeuse diatribe de

M. Gaillard sur Demosth^ne; et le public parut s'armer d'une

attention toute nouvelle, comme pour se defendre d'une atlaque

qui semblait porter atteinte k ses droits. Malheureusement pour

I'Academie et pour son orateur, I'assemblee etait excessivement

nombreuse et la moitie des auditeurs debout , attitude qui sem-

ble toujours disposer les hommes rassembles k une plus grande

liberty : malheureusement Torateur s'etait persuade, je ne sais

comment, que, pour gagner son auditoire el le rendre plus docile

k la censure, il fallait commencer par T^gayer k tout prix. Cette

ruse lui r6ussit on ne pent plus mal; ce n'est pas en se fami*

liarisant avec ses juges qu'on leur en impose : en consequence,

lout ce que M. I'abbe de Boismont avait pris la peine d'employcr

d' esprit et de grace pour persuader au public de porter a Tave-

nir aux seances acad^miques plus d'indulgence et de r^erve ne

servit qu'k produire un eflet tout contraire k celui qu'il s'c^tait

propose ; jamais rien ne fut 6coute avec plus d'impatience et de

sC'verite. Lorsqu'il se permit de dire, d'une mani^re au moias

fort deplacee dans la bouche d'un ecclesiastique, que Toisivete

nous promenait indifferemment k tous les spectacles, k I'Acad^-

I . \ oir pr6cddemment page 106.
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mie, aux Variith amusantes, m6me au sermon, lorsquon pou-

vait esp^rer que le talent ferait outlier quon y parlait de DieUy

une voix de I'assemblee osa lui repondre assez haut

:

H6 quoi! Mathan, d'un pr6tre est-ce \k le langage?

Et la reflexion fut soutenue de murmures et de hu6es; on vit

tout le cours de la lecture interrompu ainsi a chaque instant, ou

par des Eclats de rire, ou par d'autres marques de disapproba-

tion trop prononcees pour qu'il fut possible de s'y meprendre;

mais voici sans doute la plus simple et la plus plaisante tout k la

fois. L*orateur disait que TAcademie n'appelant point le public k

ses exercices comme juge, mais comme t^moin, il devrait se bor-

ner a ne marquer son mecontentement que par le silence. A ce

mot, d'un coin de la salle on entendit, a travers le tumulte et le

brouhaha general, une voix claire et percante crier : Silence!

silence! La justesse de I'a-propos, comme on pent croire, ne

rendit point a I'orateur le respect et Tattention qu'on s'obstinait

k lui refuser ; mais il eut la fermete de braver Forage, ne parut

pas se deconcerter un instant, et il n'y eut que les personnes

trfes attentives a le suivre qui s'apercurent de I'empressement

avec lequel il tachait de gagner le port, ou, pour parler sans

figure, la conclusion de son discours.

Tr^s-afllig^e d'avoir echoue dans cette tentative faite pourj

ramener le public k son devoir, I'Academie a decide que, pour

courir moins de risques d'etre hu6e, il fallait avoir moins d'au-

diteurs. Get arr^te a paru d'une decision g^ometrique; en con-

sequence, on donnera beaucoup moins de billets a Tavenir, et

Ton tachera surtout de les distribuer avec plus de choix et de

precaution.

EPIGRAMME

sun LA MERCURIALE PRONONC^E A l'aCADEMIE

PAR l'ABB^ de BOISMONT.

Oh I que le FranQais d6g6n6re I

Oh I qu'en tout nous sommes tomb6s!
Le Pinde moderne et Cyth^re

Restent en proie k des abb6s.

Dictateurs de 1'Academic,

Ces faafarons p6daats et lourds,
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Tancent le public qui s'ennuie,

Et le prfechent en calembours

;

Et sit6t que Boismont renifle

Ou que Maury * vient i brailler,

Leur Ph6bus ne veut plus qu'on siffle,

II ne permet que de b^iller.

VERS POUR tTRE MIS AU BAS DU PORTRAIT

DE M. l'ABBE ARNAUD.

PAR M. LE MARQUIS DE MONTESQUIOU.

N6 pour tous les beaux-arts, pour leur culte enflamm6,

Adorateur des Grecs, et Frangais plein de grace,

II eiU 6galement charm6

Le sifecle de Platon, de Voltaire et d'llorace.

AVRIL.

On a donn6, le mardi 12 avril, sur le theatre de la Com^die-

Fran^aise, la premiere representation des Deux Fr^res, com^die

n vers et en cinq actes, de M. de Rochefort, de rAcad^mie des

inscriptions et belles-lettres, auteur d'une traduction en vers de

Ylliade et de VOdyss^e, tr^s peu lue, quoiqu'on vienne de lui

faire Thonneur de Timprimer a rimprimerie royale.

Gette pi^ce, que les Com^diens n'ont jou^e que par ordre,

a 6t6 fort mal re(jue du public, et son mecontentement s'est

nianifeste d'une mani^re si s6v6re, surtoul aux derniers actes,

ju'clle a couru le risque de n'6tre pas achev6e.

La conception de cet ouvrage est faible, et la conduite en est

encore plus maladroite ; ce sont des meprises et des reconnais-

sances eternelles sur lesquelles se fonde tout I'int^r^t de la pi^ce

;

vl lidiculement attendues, elles arrivent d'une mani^re encore

plus ridiculement precipitee. Cetle com^die, si Ton pent s'expri-

mer ainsi, se joue en dedans au lieu de se jcoier en dehors; le

^pectateur voit si clairement d'avance ce qui ne peut manquer

1. I>es anciens editcurs iivaient 8ub8titu6 au nom do Maury, qae porta le ma-

DUBcrit, ct qui <Jtait encore vivaot, celui de Gaillard, mort eo 1806.
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d*arriver, que tous les personnages de la pi^ce voyant toujours

de travers, ou plat6t ne voyant jamais rien, doivent lui paraitre

n^cessaireraent ou des imbeciles ou de vrais automates dont

on dirige a volont^ chaque pas, chaque intention, et que Ton

estropie m6me au besoin pour les empecher de suivre le mou-

vement qu*on en devrait naturellement attendre

.

Le style de cet ouvrage est encore plus froid qu'il n'est faible

et neglige; en voici un- trait que tout le monde a retenu. Lucile,

dit le comte, Lucile est adorable^

Je dirais m^me plus, elle est incomparable.

— £tildes de la nature, par Jacques-Henri Bernardin de

Saint- Pierre. Trois volumes in-12, avec cette epigraphe : Mise-

ris succurrere disco,

M. de Saint-Pierre est deja connu par un Voyage assez inte-

ressant li Vile de France, et par une theorie plus que roma-

nesque sur le principe de la vegetation des plantes et des fleurs

;

suivant lui, ce sont les produits divers de Tinstinct d'animaux

invisibles a quielles servent d'enveloppe ou de demeure ^ Autant

valait-il revenir aux formes plastiques de Gudworth, si Ton n'eut

mieux aime encore s*en tenir aux fables riantes de Flore et de

Pomone.

Ses Etudes de la nature ne sont, comme il nous I'annonce

lui-meme, que les debris ou pour mieux dire les premiers mate-

riaux d'une histoire generale de la nature dont il avait concu, il

y a quelques annees, le projet, a I'imitation d'Aristote, de Pline,

du chancelier Bacon et de quelques autres philosophes modernes.

S'ilen faut croire M. de Saint-Pierre, il s'est propose un plan;

mais ce plan n'est pas facile k suivre a travers la foule et la con-

fusion des details dont il se trouve embarrasse. II est clair

cependant que I'objet essentiel, qu'il ne perd jamais de vue, est

de justifier la Providence en d^veloppant tantot avec beacoup

d'6loquence et de sensibilite, tantot avec une dialectique fort

arbitraire, plus souvent encore avec une subtilit6 penible et

minutieuse, le grand argument des causes finales. II aper^oit

dans tout ce qui existe, ou des contrastes heureux, ou des rap-

1. II paralt reconnaltro aujourd'hui lui-m6me combien cette opinion 6tait ima-

ginaire. (Meister.)
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ports harmoniques, et, comme le docteur Pangloss, il en con-

clut perpetuellement que tout dans la nature est au mieux. Je

ne crois pas qu'aucun homme se soit encore avise de reconnaltre

ou d'attribuer a la Providence plus d'attenlions fines, plus de

recherche de gout, plus de delicatesse de sentiment. Gette id(5e

est poussee au dela de toutes les mesures, etfait toniber quelque-

fois I'auteur dans la niaiserie, dans des futilites bizarres et pue-

riles; mais elle lui inspire aussi tr6s souvent des peintures char-

mantes, pleines de grace, de douceur et de poesie; son livre

n*est pour ainsi dire qu'un long recueil d'6glogues, d'hymnes et

de madrigaux en I'honneur de la Providence. Quenos grands phi-

losophes apr^s cela le dedaignent, le m^prisent ou le persiflent

;

ce qu'un raisonnement pent avoir de faible ou de ridicule ne

nous empechera pas de sentir ce que I'image qui le suit nous

offre de touchant et de wai.

II est si facile de declamer contre I'ordre de la nature! Que

cet ordre existe ou non, puisqu'il doit tenir k Tensemble des

choses, comment n'echapperait-il pas a la faiblesse de notre vue?

On a done beaucoup d'avantages lorsqu'on se permet d'argumen-

ter conlre I'auteur de la nature, en faisant valoir tons les desor-

dres apparents du monde moral et du monde physique ; mais

qu'y a-t-il k gagner dans cette audacieuse ettriste lutte? On n'en

pent sortir victorieux sans en 6tre plus k plaindre, nioins dis-

pose a faire le bien, et plus sensible a tons les maux qui envi-

ronnent notre fr^le existence. Nous en appelons a I'auteur de

Candide; c'est lui-meme qui a dit dans un de ses ouM-ages

ou il raisonne le plus serieusement : « 11 est prouv6 qu'il y a

plus de bien que de mal dans ce monde, puisqu'en effet peu

d'hommes souhaitent la mort... On aime k murmurer, il y a

du plaisir k se plaindre ; mais il y en a plus k vivre. Lisez les

histoires, nous dit-on, ce n'est qu'un tissu de crimes et de mal-

heurs. D'accord ; mais les histoires ne sent que le tableau des

grands ^vt^nements. On ne conseiTe que la memoiro des grandes

temp^tes ; on ne prend point garde au calme ; on ne songe pas

qu*en g6n6ral il y a plus d*ann6es tranquilles que d'annecs ora-

geuses, qu'il y a plus de jours innocents et sereins que de jours

marques par de grands crime?? et par de grands ddsastres, etc. »

En elTet, quelle compensation pour les peines les plus vives

que le bonheur attache au seul sentiment de Texistencel Quelle
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consolation dans les douleurs les plus sensibles que la facilite de

mourir, lorsqu'on est veritablement las de vivre! quelle diver-

sion au malheur le plus reel, la crainte dela mort, que le charme

de Tesperance qui nous accompagne presque tous jusqu'au terme

fatal! Quelle foule de peines et de maux la nature n'epargne-

t-elle pas enfin a notre sensibilite, ou en epaississant sur nos

yeux le voile de Tavenir, ou en detruisant par Teffet meme de la

douleur le sentiment que nous en aurions eu, ou en disposant les

impressions dont nous sommes susceptibles a se succeder si rapi-

dement, que meme les plus vives ne laissent que des traces

fugitives et leg^res!

11 me semble qu'une des plus douces occupations de la vie

serait de se rendre attentif a tous les biens que la nature nous

prodigue, k tous les maux dont elle nous garantit. II en resul-

terait una impression habituelle de reconnaissance qui serait

la plus sainte, la plus pure et la plus raisonnable de toutes les

religions ; car je ne concois point de sentiment plus propre k

moderer les passions funestes a notre bonheur, je n'en concois

point qui puisse disposer plus heureusement notre ame a la

patience, k la douceur, a cette bienveillance universelle pour les

autres, que I'homme sensible regardera toujours comme le seul

moyen d'acquitter en quelque mani^re ce qu'il doit a la nature

et au pouvoir qui preside a notre destinee. Je vois tout le mal

qu'a fait la religion; mais la religion n'a jamais ete qu'un lien

de crainte et de terreur; n'en faites plus qu'un culte d'amour et

de reconnaissance : I'influence de ce culte, j'en conviens, sera

moins puissante ; les pr^tres de ce culte auront peu de revenus

et peu de credit ; mais quels torts la philosophie et I'humanit^

auraient-elles encore a lui reprocher ?

Je crois m'apercevoir que le z^le du nouvel apotre me gagne,

et je ci'ains de ne pas precher aussi bien que lui ; il est done

temps de finir mon sermon pour revenir au sien. Le sien, comme
nous I'avons dit, est en trois volumes.

Dans le premier, il expose les objections qu'on a faites dans

tous les temps contre la Providence, et, pour y repondre, il

cherche k ^tablir quelques opinions que nous abandonnerons k

la dispute des physiciens. 11 demontre un peu plus clairement

que la plupart des maux de I'humanit^ naissent du vice de nos

institutions politiques, et non pas de la nature, etc.
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Dans son second volume, il attaque le principe de nos sciences

;

il veut faire voir qu*elles nous egarent, ou par la hardiesse de

leurs recherches, ou par la faiblesse de leurs methodes ; que,

s'etant separees les unes des autres, chacune d'elles a fait pour

ainsi dire un ad-dc'Sac du chemin par ou elle est entree, etc.

L'attraction de Newton n'est pas mieux traitee que les tourbil-

lons de Descartes. II cherche une faculte plus propre a decouvrir

la verite que notre raison ; il croit Tavoir trouvee dans cet ins-

tinct sublime appel6 le sentiment, et sur ce point Ton ne saurait

guere le blaraer ; car il est tr^s evident que notre philosophe a

bien les meilleures raisons du monde pour faire beaucoup plus

de cas de la sensibilite que de la raison.

Son troisi^me volume presente Tapplication de ses principes

a la nature meme de Thomme. II fait voir qu'il est forme de deux

puissances, I'une physique, I'autre intellectuelle, qui Taffectent

perpetuellement de deux sentiments contraires, dont I'un est

celui de sa misere, et I'autre de son excellence. 11 pretend que

tout ce qui est delicieux et ravissant dans nos plaisirs nait du

sentiment de Tinfini, ou de quelque autre altribut de la Divinite,

qui se montre a nous a I'extremite de nos perspectives; que nos

maux et nos erreurs ne viennent que de ce que nous portons trop

souvent le sentiment de Tinfmi sur les objets passagers de ce

monde, et celui de notre misere et de notre faiblesse sur les

plans immortels de la nature. Cela pent etre fort sublime, mais

tela n'est pas fort intelligible. Ce qui Test beaucoup plus, ce sont

ses vues sur I'int^rSt general des soci^t^s, sur le moyen de

former nos institutions poliliques, de fournir an peupie plus de

ressources, de subsistances et de bonheur, enfin de ranimer chez

lui I'esprit de religion et de patriotisme, sans lequel, dit-il, le

[bonheur d'une nation est bient6t epuis6, quand on le compose-

rait d'ailleurs des plans les plus avantageux de finances, de com-

merce et d'agriculture. Ces differents projets sont termines par

Tesquisse d'une education nationale. Quelque chimerique que

soit encore une grande partie de ces derni^res vues, I'objet en

est si important. Tame honn^te et sensible de I'auteur s'y peint

d'une mani^re si vraie et si touchante, qu'on ne saurait les lire

sans inter6t.

Nous venons d'indiquer la marche generale du livre, mais ce

n'est presque en donner aucune id6e; Tauteur s'en dearie k
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chaque instant, et ne saurait mieux faire; car le fonds de I'ou-

\nge ne porte, comme Ton voit, que sur des observations fausses,

des principes de physique tout k fait erron^s ; il n'offre que des

idees communes ou la m^taphysique du monde la plus obscure

;

mais tout cela est m^le de tant de peintures riches et varices, de

tant de digressions inleressantes, que le talent de I'^crivain fait

oublier a tout moment ce qu'il a dit ou ce qu'il va dire d'absurde

et de ridicule; Tensemble de Touvrage respire d'ailleurs une

melancolie si douce, une sensibilite si aimable, un amour si vrai

pour tout ce qui est honn^te et vertueux, que, si la critique n'en

est pas enti^rement desarmee, il ne peut manquer au moins de

laisser une impression tr^s-favorable a I'auteur.

— Un Defenseur du peuple ii Vempereiir Joseph 11^

sur son rdglement contre VEmigration ^ G'est une declamation

aussi respectueuse qu'elle est franche et hardie, et Ton ne peut

en blamer I'intenlion, puisqu'il s'agit de la defense des droits de

I'homme et de sa liberte ; mais elle n'apprend rien de neuf. On

sait fort bien qu'en general ce.n'est gu^re par les lois ou par la

force qu'on doit se flatter de prevenir ni les emigrations ni les

suicides ; cependant est-il bien certain que I'homme ne et eleve

dans une societe quelconque ait le droit de se dispenser des

charges que lui imposent les lois de cette society, aussitot qu'il

lui plaira de se persuader qu'il est de son inter^t particulier de

renoncer aux avantages dont elle I'a fait jouir jusqu'alors? S'il

est permis d'en douter, nous osons croire encore que, en sup-

posant m^me cette verite bien demontree en morale ou en meta-

physique, ce serait trop exiger sans doute des gouvernements

que de les iaviter a la mettre en maxime ou a en faire un prin-

cipe d'administration. Notre defenseur du peuple va bien plus

loin; il ne se borne pas a soutenir que les Emigrations sont legi-

times, il semble meme vouloir prouver qu'elles sont utiles et

commodes :

« Les Emigrants n'enlEvent pas le sol d'un pays, et c'est dans

le sol seul que sont les vraies richesses des nations (comme s'il

pouvait exister un sol riche sans culture et sans population!).

L*appauvrissent-ils en emportant des meubles, leur argent? Em-
porter des meubles d'un pays, c*est lui rendre un double service,

1. 1785. C'est une des premiferes brochures politiques de Brissot de Waryille.
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c'est introduire un vide dans la consommation, un videi remplir,

de nouveaux besoins k satisfaire. L'emigrant porte ces meubles

dans d'autres pays, il en fait naitre le gout ; avant qu'on y en

tabrique de semblables, il s'ecoulera un certain temps; on en

fera venir de son ancienne patrie : nouvelle consommation,

debouche nouveau. Qui a repandu les modes, les livres, les

marchandises de la France dans toute 1'Europe? L'emigration

perpetuelle de ses legers habitants, l'emigration forcee des pro-

testants. »

Ceci n'aurait-il pas I'air d'une mauvaise plaisanterie, si le

ton dominant de ce petit ouvrage pouvait en laisser le soup-

gon? Une si sublime politique nous rappelle la reponse du roi

de Prusse a un ministre de France *, qui, en prenant conge de

lui, s'avisa de lui demander tr^s-officieusement ce qu'il pour-

rait obtenir du roi son maitre de plus agreable k Sa Majeste.

Ah! si voiis pouiicz, lui dit le roi, m'obtenir une seconde rh^o-

ration de VHit de Nantes I

— « Le jugement sur I'ouvrage de M. Necker, disait I'autre

jour M. Cerutti, est comme le jugement dernier; il separe les

bons d'avec les mechants. »

a En fait de fortune, dit Franklin, assez, c'est justement un

peu plus qu'on n'a. »

On parlait Tautre jour devant M"° Arnould de la triste mala-

die de M. de La Harpe, maladie fort cel^bre dans I'antiquite :

« Oui, dit-elle, c'est la l^pre, et c'est tout ce qu'il a des anciens.

»

i Feu M"« la duchesse d'Orleans avait bien voulu ceder enfin,

I dans les derniers jours de sa vie, aux instances qu'on lui avait

I iaites pour recevoir le cur6 de Saint-Eustache. Ce bon cure lui

B dit beaucoup de choses, qu'il croyait fort ^difiantes, de la part

Wkde Dieu. Elle paraissait I'^couter avec une grande attention :

^^e Comment, monsieur le cure, c'est Dieu qui a dit tout cela ? —
Oui, madame. — En 6tes-vous bien sQr? — Oui, sans doute,

madame, c'est Dieu lui-m6me. n

— On a donn^, le 28 avril, sur le Thddtre-Italien, la premiere

representation de Theodore, comedie en trois actes, mOl(^e

I'ariettes. Les paroles sont de M. Marsollier des Viveti6res, au-

teur du Vaporeux, comt^die qui a eu une sorte de succ^ , des

1. M. le marquis de Valory. (Mbistbh.)
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Ikux Areugles de Bagdad et de quelques autres operas-comi-

ques, tous assez mal recus. La musique de celui-ci est le premier

essai dans ce genre de M. Davaux, connu tr^s avantageusement

par un grand nombre de symphonies charmantes et des quatuors

pleins de grace et de facilite.

Le sujet de Tlidodorc est tire d'une pi^ce anglaise ; I'inter^t en

est faible, sa raarche languit d6s la fm du premier acte. L'amour

de Theodore et de Belton interesse peu, pace qu'il est peu deve-

loppe dans les premieres scenes; le danger qui le menace, 6loign6

au raoins jusqu'a Tarrivee de Colmann, ne parait point assez

pressant pour determiner si promptement cette jeune personne a

fair avec Belton, un epoux qu'elle ne connait pas encore. Son

retour a ce qu'elle doit a son p6re et a la generosite de son pro-

c^de ne produit pas tout I'effet que Ton devait attendre d'une

situation aussi interessante, parce qu'elle n'est point preparee

;

le d^noument au contraire, pr^vu d^s la premiere sc^ne du troi-

si^me acte, n'en pouvait produire et n'en a produit aucun. Cette

nouvelle pi^ce de M. Marsollier offre d'ailleurs des details agrea-

bles, un style assez correct, et nous croyons que, reduite en

deux actes, elle eut obtenu un succ^s plus decide i.

L'ouverture de cet opera-comique et les symphonies jouees

dans les entr'actes ont fait le plus grand plaisir
;
plusieurs mor-

ceaux de chant ont ete applaudis, quelques-uns meme, principa-

lement dans le role de la soubrette, ont ete redemandes avec

empressement
;
presque tous, s'ils n'ont pas le merite d'etre

neufs et piquants, ont au moins celui de la clarte et d'une inten-

tion propre au sens des paroles, au caract^re des interlocuteurs

et a leur situation.

— La PoHique de la musique
^
par M. le comte de Lace-

p^de, des academies et societes royales de Dijon, Lyon, Tou-
louse, Rome, etc. Deux volumes in-8°. Ces deux volumes sont

employes k nous apprendre avec beaucoup d'esprit et de peine,

quelquefois avec une grande profusion de metaphores et

d'images, plus souvent encore avec trop d'empbase, que les

principes qui dirigent le g6nie poetique doivent dinger egale-

ment le g6nie musical. Cette id^e est plus vraie sans doute

\. Nous venons d^apprcndre que M. Despr^s, jeune homme connu par plusieurs

pieces fugitives pleines d'esprii et de gaiet<5, a beaucoup de part au dialogue dece

petit draine. (Meister.)
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qu'elle n'est neuve et utile ; I'auteur en a suivi tous les develop-

pements, en Tappliquant aux Irois grandes divisions de I'art, k

la musique de theatre, a la musique de Teglise et a la musique

de concert ; mais quant aux procedes particuliers a la musique

pour produire les dilFerents effets que le poete doit attendre

du compositeur, il les a traites d'une maniere un peu trop vague

et trop generale. Goncevoir I'ensemble d'un ouvrage comme

M. le chevalier Gluck, faire I'ouverture d'un opera, en composer

le r^citatif, les aii*s, les scenes, les duos, les trios, et le chant

et Forchestre toujours comme M. le chevalier Gluck, c'est de

toutes les leqons donnees dans ces deux volumes a nos jeunes

artistes celle qui nous a paru la plus claire; peut-etre est-elle

aussi la plus originale.

MAI.

La tragedie d'Albert et Emilie, donn^e au Theatre-Francis,

pour la premiere et la derni^re fois, le samedi 30 avril, est de

M. Dubuisson, auteur de Thamas Kouli-Kan^ du Vieux Garcon

et de plusieurs autres pieces revues, mais non encore joules,

telles que Constantin d^cosse, dont M. le garde des sceaux n*a

pas voulu permettre la representation, parce que c'est un

amour incestueux qui en fait tout I'int^r^t. Le fonds de celle

qui vient d'^prouverune censure beaucoup plus facheuse encore

est tir6 d'une tragedie allemande, Agnf's Bernau^; M. Friedel

nous apprend qu'elle est I'ouvrage d'un comte de I'Empire,

Bavaroisde nation, qui, vou6 au service de I'l'itat, n'aecrit cette

pi^ce que pour se d^lasser d'affaires plus importantes; c'est un

sujet historique, r^v^n^ment est de I'ann^e 1/4.35.

Dans la pi^ce originale, la sc^ne est tantdt dans le ch&teau

de Vohbourg, tantdt sur les bords du Danube, tantdt dans une

place de Ratisbonne, tant6t aux environs de Straubing, etc.; dans

la pi6ce fran^aise, nous ne sortons point de la residence du due

;

mais, pour conserver cette r6gularit6, il nous en a coiil6 sans

doute plus d'une invraisemblance d'un autre genre.

1. On la trouve daos le qualri^mo volume du nouYeau TMAtre alhmand,

(Mbister.)
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Si cette pi6ce oflre quelques situations interessantes, ne sont-

elles pas consacr^es depuis longtemps au theatre dans des ou-

vrages du plus grand effet ? Comment se flatter de reussir en se

bomant k des ressources si connues, et dont on ne fait pas un

emploi plus sage et plus heureux ? C'est avec le fonds d'hids de

Castro
J
c'est avec ce que le spectacle de TancrMe a de plus pa-

thelique et de plus imposant que M. Dubuisson est parvenu a

une des plus mauvaises farces tragiques que nous ayons vues

depuis longtemps. Si leplan de I'ouvrage est mal concu, I'execu-

tion a paru plus negligee encore ; c'est du bruit sans mouvement

et sans inter^t ; ce sont des personnages et des caract^res tour-

mentes, sans energie et sans passion ; aucun developpement de

sensibilite naturel et vrai, aucun morceau d'eloquence digne

d'etre remarque, pas m^me cette chaleur, cette fi^vre de style

qui, dans Thojiuis Koidi-Kan^ avait laisse concevoir quelque

esp^rance des talents de I'auteur pour la sc^ne tragique.

SUR l'entree de e'abbe morellet

A l'ACADJ£mIE FRANgAISE^

Ce timbalier philosophique,

Admis, parmi les v6t6rans,

Dans le fauteuil acad6mique,

Prend la palme des m6cr6ants.

Mais qu'on plaisante ou qu'on raisonne

Sur ce choix tant que Ton voudra,

11 est certain qu'il est mieux 15.

Qu'il ne fut jamais en Sorbonne.

— On a donn6, le mardi 3, sur le theatre de I'Opera, la pre-

miere representation de Pizarre, ou la CoiiquHe du Perou,

op6ra en cinq actes; les paroles sont de M. le chevalier Duplessis,

la musique de M. Candeille.

La mani^re defavorable dont le public a accueilli cette pre-

miere production de M. le chevalier Duplessis a du ne lui laisser

aucune incertitude a cet 6gard. Ce n'est pas qu'on lui ait su mau-
vais gr6 d'avoir essay6 de traiter, comme tant d'autres I'ont fait

1. L'abM MoreUel fut 6lu en 1785 k la place de I'abb^ Millot, et vint prendre
stance le IG juin.
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avant lui, un evenement pris ailleurs que daus les sidles h^rol-

ques de la Gr^ce, et d'avoir espere qu'un fait historique pourrait

reussir sur le m6me theatre ou Ics incraiscmblables aventures de

THrange famille <VAgamemnon ont fait repandre tant de larmes

;

on aurait seulement desire qu'il eut senti que le costume original

du peuple peruvien, I'appareil imposant de ses ceremonies reli-

gieuses, le tableau de I'invasion de ses conqu^rants avides, et la

destruction mtoe du temple du Soleil a grands coups de fusees,

nesuffisaient pas pour faire un bon opera; on eut desire que, en

dedaignant cette mythologie a qui I'antiquite doit tant de chefs-

d'oeuvre si heureusement imites par nos modemes, M. Duplessis

n'eut pas presente dans son opera une intrigue purement roma-

nesque, qui n'a de vrai que les noms de Pizarre et d'Atabalipa;

on eut desire qu'il eut conserve k ses Americains cette energie et

ces moeurs presque sauvages dont M. de Voltaire nous a laisse

un si beau module dans sa trag^die d'A hire, M. Duplessis a cru

qu'il lui suflisait d'attacher I'intrigue la plus usee et la plus mal

conduite au grand evenement de la conquete du Perou, pour in-

t^resser ses spectateurs ; mais on a trouve avec raison que

r amour de Pizarre etait sans vraisemblance, et celui de Zamore

et d'Alzire sans caract^re et sans mouvement. Le role d'Atabalipa

a paru degrade gratuitement et presque inutile a Taction. Tous

les ^venements se succ^dent avec une rapidite si precipit^e qu'il

n'en est aucun qui produise reflet qu'on en devrait naturellement

attendre. Quant au style, il est presque toujours d'une negligence

et d'une faiblesse que lamusique m6me qui a fait reussir Panurge

n'aurait pu dissimuler.

Celle de cet op6ra est de M. Candeille, ancien chanteur des

choeurs de I'Op^ra. Le compositeur a prouv6 dans cet ouvrage

combien les compositions des Gluck, des Piccini, des Sacchini,

des Gr^try et des Philidor etaient pr^sentes k sa m^moire ; son

opera les rappelle continuellemenl, et souvent il n'a pas m^me
Tart si facile de placer k propos les motifs de ces grands maltres;

il semble quelquefois ne les employer que pour contrarier et le

sens des paroles et le sentiment de la situation qu'il avait k ex-

primer. Mais c'est trop s*arr6ter k Tune des plus faibles compo-

sitions qui aient encore paru sur notre sc6ne lyrique.

— On parle beaucoup dans ce moment de deux jeunes per-

sonnes, nomm^es I'une PamiHa et I'auti'e Ermine, qui, aprfes
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avoir et6 elevees par M""* la comtesse de Genlis conime deux

orphelines anglaises, se trouvent 6tre aujourd'hui les filles de

celte dame; son mari vient de les reconnaitre, et M'"* de Mon-

tesson se charge de les doter comme elle a dote leurs sceurs ainees.

C'est un essai, dit-on, que M°'''de Genlis a voulu faire sur la diffe-

rence que pourrait laisser I'education entre un enfant qui aurait

toujours connu son origine et celui qui I'aurait ignoree jusqu'au

moment ou sa sensibilite se trouverait entierement developpee

;

elle a voulu 6prouver aussi ce que pourrait produire sur une

ame bien nee le sentiment du plus grand des bienfaits; on

assure que Texperience a reussi au dela de toute esperance, ces

deux enfants s'annongant par les dispositions les plus heureuses

et un caract^re vraiment celeste. La malignite, qui fait beau-

coup de commentaires sur ce roman d'un genre assez nouveau,

ajoute que M. le due de Ghartres donne cent mille ecus a M. de

Genlis pour avoir si bien garde le secret qu'on avait exige de sa

tendresse paternelle.

— ConsidlTations sur Vordre de Cincinnatus, ou Imitation

d*un pamphlet anglo-americain, par M. le comte de Mirabeau;

suivies de plusieurs pieces relatives a cette institution, avec

cette epigraphe, tiree d'une lettre du general Washington : The

glory of soldiers cannot be completed without acting well the

part of citizens.

Si cette diatribe n'est, quant au fond, qu'une imitation d'un

pamphlet imprim^ I'annee derniere a Philadelphie, elle appar-

tient au moins tout enti^re kM.de Mirabeau par un style qui a

un caractere de chaleur, de vehemence et de liberte auqiiel on

ne saurait se meprendre. On y attaque I'institution de I'ordre des

Cincimuiti^ comme la creation d'un veritable patriciat, d'une no-

blesse militaire qui ne tardera pas a devenir une noblesse civile,

comme une aristocratic d'autant plus dangereuse, que, etant nee

hors de la constitution et des lois, les lois n'ont pas pourvu aux

moyens de la r^primer, et qu'elle p^sera sans cesse sur la cons-

titution dont elle ne fait point partie, jusqu'a ce que, par des

attaques, tantot sourdes et tantot ouvertes, elle s'y soit melee,

ou que, ap^s I'avoir longtemps minee, elle I'ebranle a la fm et la

d6truise, etc.

Tout ce qu'un homme d'autant plus passionne pour la liberty

qu'il a passe la moitie de sa vie en prison, tout ce qu'un ecrivain
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plein de Jean-Jacques et de sa philosophic peut dire sur un pareil

sujei, n'est pas difficile k imaginer ; des discussions de ce genre

ne sont gu^re susceptibles d'une analyse suivie. Si la plusgrande

partie des reproches qu'on fait a Tinslitution tombe d'elle-menie

depuis que la societe a renonce au statut qui rendait la dignity

des Cincinnati her^ditaire, il n*en est pas moins \Tai que tout

signe exterieur de distinction, quelque patriotique qu'en soit

I'origine, se conciliera toujoure difficileraent avec Tegalite repu-

blicaine, et parait surtout diametralement oppose a celte loi de

la confederation gen^rale des fitats americains, qui porteen termes

expr^s que les fJtats-Unis assemblies en congrcs, ni aitcun d'eux

en partiailiery naccorderont aucun litre de noblesse. « L'ordre

des Cincinnati usurpe done, dit notre auteur, une noblesse qui

n*est ni don nee ni accordee par la legislation ; il la confere en

violant et pour ainsi dire en defiant les lois du Gongr^s et des

fitals qui se sont interdit cette liberte ; il commence la guerre a

son pays... »

On aurait pense tout ce qu*ose dire M. de Mirabeau, qu'on

aurait du s'arreter, ce semble, a la seule idee que le general

Washington n'a pas dedaign^ d'etre k la t^te de I'institution. Un

heros citoyen tel que lui n'aime siirement pas moins que M. de

Mirabeau la gloire et la liberte de son pays ; il n'en respecte pas

moins les lois et le bonheur; les dangers attaches k une society

de ce genre n'ont pu echapper k la penetration de ses vues; mais

il a jug6 sans doute que Tutilit^ en ^tait assez importante pour

balancer ces risques. Peut-6tre n'existait-il k ses yeux point de

inoyen plus propre a entretenir I'esprit militaire qui fonda la

iiouvelle republique, et qui peut seul encore en assurer la con-

servation; point de lien plus propre k reunir au besoin les defen-

seurs de la patrie que la paix venait de s^parer, k rapprocher

plus facilement les int^rdts divers de toutes les provinces de la

confederation, k former une sorte d'influence secrete capable de

inaintenir sans elTort Tautorit^ du gouvernement dans les temps

lo trouble et de division; enfin, point de gage et plus simple et

plus honorable de la reconnaissance de^ Americains pour la nation

'|ui fit de si g^n^reux sacrifices k Tetablissement de leur puis-

sance et de leur liberte...

Une des id^es les plus originales de Touvrage de M. de Mira-

beau, c'est sans doute son calcul sur i'honneur de succession,

XIV. 10
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qui lui parait d'aulant plus ridicule qu'il s*accroit dans ropinion

k mesure qu'il s'afiaiblit reellement en s*6loignant de plus en plus

de sa source.

(( En effet, dit-il, on conviendra que le fils d'un homme n'ap-

partient que pour moitie k la famille de son p^re, Tautre moitie

appartient a la famille de sa m^re; ainsi, quand le fils entre dans

une autre famille, la part du p^re de celui-ci sur son petit-fils

n'est que de4» sur Tarri^re-petit-fils de 7, k la generation sui-

vante de if, ensuite de .j^i et progressivement ainsi, de sorte

qu'en neuf generations qui embrasseront environ trois cents ans,

tel qui est aujourd'hui chevalier de Tordre de Cincinnatus

ne participera que pour
7I-,

dans le chevalier existant alors ; ce

qui, en admettant comme indubitable la fidelite des femmes

americaines pendant neuf generations, merite si peu de consi-

deration, qu'il n'est pas un homme raisonnable qui, pour aspirer

k un si mince avantage, voulut courirles dangers de la jalousie,

de I'envie, de la malveillance de ses compatriotes... »

L'honneur retroactif chez les Ghinois lui parait bien plus rai-

sonnable; il encourage, dit-il, les parents a donner k leurs

families une education vertueuse, et c'est ainsi qu'il rend h6redi-

laire la vraie noblesse, celle de Tame. L'honneur de succession,

tombant sur une posterite qui ne pent prendre aucune part a

ces vertus passees dont il est pourtant la recompense, nuit a

cette posterite meme, parce qu'il lui est plus commode de jouir

d'une dignity de convention que de se faire une dignite person-

nelle, parce qu'il la rend fiere et paresseuse, etc.

— De Vamour de Henri IV pour les lettres-, un volume

in-16, avec cette epigraphe :

11 n'est point de lauriers qui ne couvrent sa tete.

Ce petit ouvrage est de I'abbe Brizard, qu on avait design

e

pour successeur a M. Cherin, g^nealogiste du roi, qui vient de

mourir ces jours passes. Nous attendons du meme auteur de

nouveaux Memoires sur la vie priv^e de Henri IV, ou Ton a ras-

semble tout ce qui concerne sa jeunesse et son education ; ces

Memoires seront suivis d'un recueil des lettres les plus interes-

santes de ce prince. 11 en existe un tr6s grand nombre, pr^s de

trois mille, dans les seuls Memoires de Sully, beaucoup davan-
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lage a la Bibliotheque du roi, k celle de THotel de Ville, dans les

diflerents cabinets de I'Europe, et plus encore peut-^tre entre les

mains des descendants ou des h^ritiers de ceux qui furent les

compagnons de sa gloire et de ses travaux.

Quoique toutes les anecdotes contenues dans cette petite

brochure ne soient pas nouvelles, on les relit avec int^rSt ; plu-

sieurs du moins etaient pen connues. En voici une qui nous a

paru trop digne d'etre remarquee pour nous refuser au plaisir

de la transcrire ici :

(( Henri avail onze ans, on venait de lui lire la vie de Camille

et celle de Coriolan. La Gaucherie, son precepteur, lui demanda

auquel des deux heros il aimerait mieux ressembler ; le jeune

honime, charm^ de la vertu de Camille, lui donna la preference

sans balancer...; et, rappelant lui-m^me les exploits des deux

Romains, il se passionnait autant pour la generosity du pre-

mier qu'il s'indignait contre le crime du second. La Gaucherie le

voyant ainsi echaufie : « Eh bien, lui dit-il, vous avez un Co-

' riolan dans votre famille »; alors le sage instituteurlui raconta

I'histoire du conn^table de Bourbon... Pendant ce r^cit, le jeune

homme s'agitait, allait et venait par la chambre, s'asseyait, se

levait, frappait des pieds, versait des larmes de depit qu'il s'ef-

for^ait vainement de cacher; enfin, n'y pouvant plus tenir, il

prend sa plume, court a une carte g^n^alogique de la maison de

Bourbon qui 6tait contre la muraille, en efface le nom du conn6-

table, et ecrit a sa place celui du chevalier Bayard, »

Comment oublier encore ce trait non moins pr^cieux de la

h'ttre que ce prince 6crivit, k I'age de vingt-quatre ans, k M. de

Batz, qui lui avait offert son chateau de Suberbye ? « Combyen

que soyes de ceus \k du pape, je ne av6s come le cuydy6s mes-

1Vance de vous dessus ccs choses. Ceus quy suyvent tout droyt

'"ur consyance sont de ma relygyon, et moy je suys de cele de

JUS ceus la quy sont braves et bons. »

— Lis Deux Mentorsy traduction libre de VanglaiSy par

M. D. L. P., c*est-i-dire de La Place, k qui nous devons les pre-

mieres traductions du ThdiUre anglais et celle de Tom Jones,

Le but de I'ouvrage est tr6s-moral, la fin n'est pas m^me
enti^rement d«'*pourvue d'int^r^t ; mais nous osons douter qu*il y
ait beaucoup de lecteurs assez intrdpides pour arriver jusque-14,

cai* il faut braver au moins un volume et demi de la narration la
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p!us tratnante el la plus fastidieuse, du style tout a fois le plus

difficile et le plus negligd. 11 s'agit de prouver que

Dilt-il k la fortune allien la grandeur,

Tout mortal sans vertu cherche en vain le bonheur.

C'est une v6rit6 dont assurement Ton peut se convaincre sans

faire de p^nibles efforts.

EPIGRAMME,
I

PAR M. DUPUY-DES-I SLETS.

D'un air contrit certain folliculaire

Se confessait au bon pfere Pascal :

« J'ai, disait-il, dclateur et faussaire,

Vendu Thonneur au poids d'un vil m^tal.

Dans le mepris je consume ma vie
;

Ennemi n6 du goilt et du g(§nie,

J'arme contre eux la sottise et I'envie

;

Ce qui futbien me parut toujours mal...

— Ah! laisse 1^ ce detail qui m'attriste;

Que ne dis-tutout d'un coup, animal,

Que ton metier est d'etre journaliste ! »

LE BON SIECLE,

PAR LE MfiME.

le bon si^cle ! on sait appr^cier

Tons les talents ; le sexe aime le sexe

;

Nul prince n'acet orgueil qui nous vexe;

L'un est marchand, Tautre banqueroutier.

A la vertu sMmmolant tout entier,

Monsieur Caron ^ preche la bienfaisance;

Sans y penser notre archeveque pense

;

Et malgr6 lui de Grasse est un guerrier*.

— On a donne, le jeudi 5, sur le Theatre-Fran^ais, la pre-

miere representation de la Comtesse de Chazelles, com^die en

cinq actcs el en vers. Le nom de I'auteur a ete longtemps un

secret garde avec le plus grand soin par I'acteur qui avail el6

1. Beaumart hais.

2. L'am iral de Grasse.
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charge de la presenter a la Comedie, le sieur Mole ; et ce secret

etait d'autant plus propre a piquer la curiosite, qu'on se permet-

tait d'avouer que Touvrage etait d'une personne aussi distinguee

par son esprit que par son rang. Le public I'avait donne tour k

tour au marquis de Montesquiou, i M. de Segur, a M™* la mar-

quise de Montesson, a M'"* la comtesse de Balby, et ni6me a

Monsieur, fr^re du roi. Ce n'est que la veille de la representa-

tion qu'on en a soup^onne le veritable auteur; et ce n est qu'a-

pres la chute de cette comedie que M"" de Montesson a eu le

courage de I'avouer. Son sexe, une sorte.de respect que devaient

naturellement inspirer les liens secrets qui I'unissent a M. le

due d'Orleans, les succ^s qu*elle a obtenus sur son theatre et

corame actrice et comme auteur, rien n'a pu gagner en sa faveur

rindulgence du public que cette nouveaute avait attire en foule.

Les gens de la cour, qui ce jour-la ne formaient pas la classe

des spectateurs la moins nombreuse, ont prouve, par I'accueil

v6re avec lequel ils ont re^u I'ouvrage d^s la premiere sc^ne*,

qu'ils pardonnaient encore moins a M'"* de Montesson ses pre-

tentions a I'esprit que le rang secret oCi la fortune et le gout du

premier prince du sang I'ont fait monter. Ce sont les gens de

lettres, qui d'ordinaire supportent si difilcilement toute incur-

sion faite sur leur domaine par les femmes ou par les gens du

monde, qui I'ont trait^e avec le plus d'indulgence; peut-^tre

qu'un succ^s m6rit6 les eut ramenes a leui*s principes d'usage.

Au reste, leur s^verite a 6te supple^e au dela m6me de toute

mesure par celle des spectateurs que nous venons de designer

;

il semblait qu'ils eussent k se dedommager des applaudissements

que la politesse leur avait souvent fait prodiguer i I'auteur sur

son theatre particulier, et Ton ne pent dissimuler qu'il sont fait

i>
iyer assez cher, dans cette occasion, la gloire de ses succ^

domestiques.

Le fonds de la pi6ce est tire d'une grande partie du roman

des Liaisom dangcreusesy de M. de La Clos, et de celui de Cla-

i. II suffirade citcr une 8eule preuvo de cetto niauvaisc diflpositioii. La com-

l«Me de Chaxelles dita sod amant : « Pouvcz-voub me cacher voire coBur... quand

fai tant de plaisir d vous ouvrir le mien ? v Quolque mauvais plaisant t'est rap-

pel6 malheureusemont les CoBurs du chevalier dti Roufllers, et rczpresaioD U plua

Indiff^rente enelle-mdme est dcvenuc aux yeux du public une ^uivoque groMidro

donl on a ri aux 6cUt8. (Mbistu.)
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risse^ de Richardson ; I'auteur a emprunte de ce dernier, et le

caract^re de la jeune fille que Lovelace appelle son Bouton de

rose, et la catastrophe du denouraent.

La comtesse de Chazelles, concue d'apr^s la presidente de

Tounel des Liaisons dangereiises, est une jeune veuve, retiree

depuis six mois k la campagne, chez une tante du comte de

Surville; c'est le heros de la pi^ce; il participe egalement du

caractere de Valmont et de celui de Lovelace, bien superieur au

premier.

On ne pent se dispenser de convenir que I'inter^t de cette

comedie-drame est tr^s-faible pendant les quatre premiers actes,

et qu'il est souvent suspendu par des scenes tout k fait inutiles

k Taction. Le role du s^ducteur, M. de Surville, a paru mal

concu ; le recit qu'il fait de ses seductions dans le premier acte

annonce bien son caractere; mais son inaction, prolongee pour

ainsi dire jusqu'a la fm de la pi^ce, ne le developpe point assez,

ne jette pas sur I'intrigue le mouvement, I'inter^t de curiosity

que promettait le role d'un homme aussi dangereux; tout ce

qu'il avait k faire pour arriver k son but est consomme avant

que la pi^ce commence; il n'a plus personne a seduire; il ne

nous montre ainsi que ce que son.caractere a de plus vil et de

plus odieux : on ne lui reconnait aucun des charmes qui ont pu

faire illusion en sa favour ; on n'est jamais tente de partager celle

des personnages qui I'entourent; il ne produit jamais qu'une

impression triste et penible. La scene qui se passe, au second

acte, entre la comtesse de Chazelles et la jeune Nanine, cette

situation si heureuse et si piquante n'excite que I'inter^t du

moment ; I'auteur Vi\ pas continue de lier a la marche de sa

pi6ce ce r61e si propre k lui donner du mouvement, a develop-

per I'intrigue, I'adresse et les ressources dont le caractere du

s^ducleur semblait naturellement susceptible. Le role de

M"* d'Auvray, toujours annoncee et ne paraissant jamais, a ete

trouv^ insignifiant et froid
;
presque stranger a toute Taction, il

ne sert qu'au d^noument, et c'est un ressort pour ainsi dire

trop loin de la sc^ne pour y pouvoir 6tre d'un grand effet. Enfm

on a jug6 que les principaux caract^res de cette comedie ^taient

fort au-dessous de ceux qui leur avaient servi de module ; mais

on a rendu trop peu de justice au r61e de M'"*^ de Chazelles, con-

tinuellement interessant, k un style facile et presque toujours
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correct, a un dialogue plein de naturel et souvent de sensibi-

lite, a quelques critiques de nos vices et de nos ridicules bien

saisis, enfm k plusieurs details agreables qui m^ritaient sure-

ment plus d'indulgence et de faveur que la pi^ce n'en a

obtenu.

L'auteur de cette com^die, dans des transes que n'eprouva

jamais un jeune poete qui attendrait du succ^s de sa pi^ce et sa

fortune et sa reputation, 6tait au Raincy, terre appartenant k

M. le due d'Orleans. Ce prince n avait pu tenir au desir de venir

lui-meme a Paris pour 6tre informe plus tot du sort d'un

ouvrage auquel il prenait un inter^t que justifie assez son atta-

chement pour l'auteur. Sa sensibilite fut mise a de rudes epreu-

ves : on venait Tinstruire k chaque instant de ce qui se passait

k la Comedie, et d'acte en acte les mecontentements se manifes-

taient davantage. On rassembla le m^me soir, chez M. le due

d'Orleans, le peu d'amis qui avaient ete dans la confidence; tons

demeur^rent convaincus que cette chute etait essentiellement

Teffet d'une cabale puissante, dont les intentions malevoles, d^s

les premiers vers de la pi^ce, n'avaient pu paraitre douteuses *.

On arr^ta done d'en essayer une seconde representation , avec

des retranchements et des changements que Ton crut propres k

en retablir le succ^s. ^H de Montesson, arrivee le lendemain a

Paris, s'empressa de s'en declarer l'auteur, en annonc^ant qu'elle

se serait interdit cet aveu si la pi^ce eut eu du succ^s (abnega-

1 ion d'amour-propre dont une gi'ande souveraine seule a, dit-on,

lonne I'exemple) *; mais que, la pi^ce etant tomb^e, ellene vou-

lait pas qu'on pflt en accuser un autre. EUe s'occupa sur-le-

1. M. rabbit Aubcrt, autcur des PetUes-Affiches, a montr^ a M.lc due d'Orleans

un billet anonymc qu'il avait rc^u Ic jour do la premitiro representation de la

Comtesse de ChazelUs, od on le mcna^ait do cent coups do baton s'il ne disait

pas de Touvrage tout le mal qu'il y aurait a en dire. Bcaucoup de gens ont oso

soup^onncr la probity de I'abbe Aubert et Taccuser d'fttre lui-m^ine Tauteur do

cette proposition incivile. (Meistbr.)

2. 11 est vrai que, pour s'y resoudro. Ton sail que dans ce genre m6me elle a

obtenu plusieurs fois le plusbrillant succ^. (Id.) —« LeTrompeuret le Tromp^ oni

cu un prodigicux succis, i^crit Catherine k Grimm, le 3 avril 1785; le public k

Moecou, k la fln du CAmaval, no souffrait pas d'autres pieces et lorsqu'on en

Hononcait une autre, il criait qu*on lui donnAt I'une ou Tautre des susdites. Ce
lu'il y a de plus plaisant, c'est qu'k la premiere reprt^sentation on a demand^

I uitnir, qui, chcc nous, a gardi le plus prorond incognito, malgr^ son toonne
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champ i faire les changements qui lui avaient ete indiqu^s; lar

seconde representation fut annoncee sur rafiiche pendant plu-

sieurs jours, et Ton dit dans le monde que Tevenement de la

mort de M. le due de Ghoiseul, a qui M'"** de Montesson avait et6

fort attachee, 6tait 1' unique cause de ce retard. Avant d'en appe-

ler cependant a un second jugement, quelques amis conseillerent

k I'auteur de faire relire son ouvrage devant un comite, compose

du marquis de Montesquiou, du marechal de Duras, du comte

de Bissy, de quelques autres gens de la cour, et de M. Suard,

homme de lettres, qu'on avait juge plus propre qu'un autre a

^tre appele a ce conseil; il fut d'avis d'en hasarder une seconde

representation. Tons les autres, plus eclaires ou plus adroits (car

11 n'y a aucun risque k conseiller de ne pas donner un ouvrage),

furent d'une opinion contraire, et M'"" de Montesson consentit a

retirer sa pi^ce. Elle va la faire imprimer et distribuer dans le

public, pour se disculper au moins du reproche d'immoralite

qu'on a cherche a repandre sur cet ouvrage, et peut-etre aussi

pour prouver au lecteur calme et sans prevention que la pi^ce

meritait un traitement moins severe que celui quelle a eu le

malheur d'eprouver.

ANECDOTE OUBLIEE l'aNNEE DERNIERE.

M"" Contat s'est vue, il y a quelque temps, I'heroine d'une

anecdote d'autant plus piquante que sa prudence naturelle et

la delicatesse de son tact semblaient devoir I'y exposer moins

qu'une autre. M. le comte deLaudron, originaire, dit-on,de TIs-

trie, etait depuis plusieurs mois k Paris, il y voyait assidument

M"* Contat et lui parlait sans cesse de la vivacite des sentiments

qu'elle lui avait inspires, sans s'expliquer sur le prix qu'il pour-

rait mettre k ses bontes. Cette actrice crut que la mani^re la

plusdecente d'obtenir un eclaircissement important etait d'avouer

qu'elle n'etait point insensible k tant d'amour, et que si, dans sa

situation, il lui 6tait permis de c6der a I'impression d'un sen-

timent si doux, elle ne balancerait pas k s'y livrer, mais que le

d^sordre extreme de ses affaires la condamnait a sacrifier le

penchant de son coeur ^un arrangement raisonnableavec quelque

homme en 6tat de venir k son secours, Le jeune comte voulut

done savoir quel etait le secours dont elle pouvait avoir besoin. On
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refuse longtemps un aveu si penible ; kquoi cela servirait-il? Je ne

souffrirai jamais... Le comte insistaittoujours, etM"'Contatayant

appris dans Tintervalle qu'il avail paye deux cent cinquante louis

une des nuits de la petite Olivier, actrice du m6me theatre, crut

qu'elle pouvait enfin lui confier sans indiscretion ce bordereau de

dettes demande avec une importunite si obligeanle. Si le comte

parut etonne, ce fut qu'une somme de soixanle a soixante-dix

raille livres put determiner M"* Contat a prendre le parti violent

qu'elle lui avail annonce. II lui dit que si ses creanciers voulaient

se donner le temps d'attendre diflerentes remises qu'il avail k

recevoir, ils seraient tous payes les uiis apr^s les autres avant la

fin du mois. M"' Contat, apr^s avoir gemi d'etre forcee par I'amour

meme a recevoir un service aussi considerable d'un homme fait

pour ne rien devoir qu'a lui seul, finil par lui permetlre ,de voir

ses creanciers, qui tous accepterent la proposition. Le lendemain,

il reparait chez noire jeune actrice suivi d'un joaillier, el la

conjure de choisir les diamants qui lui paraitraienl les plus propres

a faire une belle paire de mirza^ avec deux rangs de chatons.

Notre heroine ne parait ceder qu'a I'esp^ce d'empire que devail

prendre necessairemenl sur elle un homme qui allait payer ses

dettes ; elle choisil les pierres les plus fortes et de la plus belle

eau. Le lapidaire demande hull jours pour les monter, et le

comte, apr^s avoir marchande pour le temps, declare au joaillier

que si les mirza el les chatons ne sonl pas chez M"" Contat au

jour fix6, il les gardera pour son compte. Des dettes prates k6tre

acquitt^es, des diamants presque achetes, tout cela fail croire k

M. de Laudi'on que I'amour pourrail bien accorder quelque leger

kr-compie sur un proc^de aussi noble que g^n^reux ; mais noire

actrice, fiddle aux grands principes, s'obstine k lui prouver que

I'accomplissement de ses esp6rances ne devail pas devancer celui

de ses promesses. 11 s'6tail retire bien sur qu'on surprenait dif-

ficilement la bonne foi de ces dames, et M"" Contat se reprochait

peul-^lre son exactitude k suivre la r^gle, lorsqu'on vinl lui

apporter, avec le compte de sa marchande de modes, acquitld en

son nom, trois rouleaux de cent louis chacun avec un billet

anonyme par lequel on la priait de vouloir bien ne s'informer

jamais du nom de la personne qui avail le bonheur de lui 6tre

1. Sorte de bijou dont la forme nous est i iconnae.
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Utile. M"* Contat pouvait-elle h^siter un moment k reconnaltre k

ce proc^d6 Taimable etranger? II lui parait seul capable d'une

action si delicate, et elle se persuade qu'il est k propos, que la

d^ence m6me I'oblige k ne pas soufTrir qu'un galant homme ait

jamais k lui reprocher une defiance que la noblesse de sa con-

duite est si loin de meriter; elle veut mtoe que le comte lui

doive au moins quelque chose. Entrainee par la plus douce con-

fiance, elle 6crit k cet homme charmant qu'une plus longue

absence la rendrait trop malheureuse, qu'elle Tattend a souper.

Quoique unpen surpris, le comte est exact au rendez-vous. II voit

bientot aux eloges qu'on prodigue a sa generosite que celle de

quelque amant cache lui vaut tr^s-heureusement ce qu'il avait

desesp6r6 de pouvoir obtenir a I'aide de ses promesses. L'em-

barras qu'il eprouve d'abord en entendant parler de comptes

acquitt^s, de rouleaux de louis, est pris par I'aimable Contat

pour la reserve d'une delicatesse exageree, elle n'en est que plus

sensible et plus empressee k lui prouver sa reconnaissance. Ah

!

quelle ecole pour une sagacite si exercee! Le comte, cependant,

qui jouissait de son erreur, ne s'etait trompe que sur le sexe de

Tamant cache a qui il devait sa bonne fortune ; cet amant, c'etait

M"'' Raucourti, la plus celebre de nos Lesbiennesmodernes, qui,

instruite de la peine dans laquelle se trouvait sa jeune camarade,

avait paye le memoire de la marchande de modes et envoye les

rouleaux de louis. Elle s'etait llattee qu'une marque d'amour si

touchante lui vaudrait enfm un aveu refuse jusqu'alors aux plus

pressantes sollicitations, et ne soup^onnait gu^re qu'elle allait

servir si officieusement le plus dangereux de ses rivaux. Gelui-ci

a pass6, dit-on, quatre jours entiers chez M"" Contat, et ces

quatre jours n'ont presque ete pour cette femme que des nuits

continuelles, quelles nuits encore I les plus laborieuses de sa vie;

mais le cinqui^mejour, c'etait celui qu'on avait fixe au lapidaire

pour apporter les diamants ; le comte a pretexts des devoirs k

remplir k la cour, il a quitt^ notre jeune actrice en lui promettant

d'etre de retour avant deux heures. Le joaillier, tr^s-exact, n'a

pas manqu6 d'apporter k cette heure fatale et les mirza et les

chatons; le comte ne reparaissant point, le joaillier a remporte

1. M. le prince d'Henin venait de recevoir un remboursement de cent mille

livres, et Ton devait sebrouilJer quinze jours apr6s avec lui. (Meister.)
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les bijoux, et la demoiselle Contat, qui les avait trouves magni-

fiques, n*a pas tarde d'apprendre que son amant venait de quitter

Paris en y laissant cent mille 6cus de dettes beaucoup plus se-

rieuses encore que celles qu'il venait de contracter avec elle.

Le plus profond silence sur une affaire aussi malheureuse

etait le seul parti raisonnable k prendre pour M"*^ Gontat ; mais

il s'agissait malheureusement du secret de la coniedie. La petite

Olivier, a qui elle avait reproche avec beaucoup de dignity le

ridicule de s'toe donnee pour deux mille ^us k un ho name qui

ne croyait pas pouvoir payer assez cher ses bontes, charra^e

d'avoir sa revanche, s'est fort divertie k son tour de I'aventure

de sa rivale, et n*a eu rien de plus press6 que d'en publier tous

les details. L'infortun^e Raucourt n'a pu cacher dans son d6-

sespoir par quelle fatalite c'etait elle-m^me qui avait jete son

amante dans les bras de son rival. II est k presumer que celle-ci

s'est bien promis de n*6tre plus aussi credule a I'avenir.

REPONSE

DU BEL ARBRE DES TUILERIES
ACX JOLIS VERS QUE LUI AVAIT ADRESS^S FEU M. LE CHEVALIER

DE BONNARD,

PAR M. LE MARQUIS DE XIMENES'.

Tout arbre que je suis, je sens sous mon Sconce

Qu'avaient endurci les hivers

S'lnsinuer le feu de vos aimables vers;

Ce feu qui n'anima Pradon ni Bonnecorse,

Cachci longtemps, ne s'eteindra jamais :

11 nous rechauffe encor sous la cendre d'Horace

;

Au bOcher de Didon il lance tous ses traits;

II vivait dans Voltaire; 11 fut ramedu Tasse;

De Phddre et d'llermlone 11 grava les portraits

;

II porta sur les mens Clarisse et Lovelace

;

Et, malgr^ la clameurdes esprits contrefaits,

On en retrouve quelque trace

Dans les ceuvres de Beaumarcbais.

Ces vers ayant 6t6 envoy^s par Tauteur k M. de Beau-

marcbais, il lui a r^pondu la letlre que voici :

1. Les vers dc Boonard maoqucDt dans let (Xuvres publieos par Sautreaa de
Many; ccux de Xim^nte et U lettre de Beaamarchais soot in^diu.
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« Oui, monsieur le marquis, j'ai re^u vos jolis vers Merits

par un arbre des Tuileries. Get arbre est en litterature celui de

la science du bien et du mal, car il en raisonne k merveille.

Excepts le dernier trait qui se rapporte a moi, toutm'aparu d'un

jugement exquis, mais comme ce dernier trait est obligeant, je

dois au moins vous rendre grace de la prevention qui I'a dict6.

« Je dois aussi satisfaire k la question contenue dans votre

precedente lettre, la curiosite moins qu'un noble interet vous

ayant porte a me faire cette question. De trente lettres revues,

la vdtre est aussi presque la seule a laquelle je me croie oblige

de repondre. Yous me demandez s'il etait vrai que le roi m'avait

accorde des secours puissants dans ma detresse actuelle
;
je n'ai

pas plus de raison de vous dissimuler les traits de sa justice que

je n'en eus de cacher 1' affliction profonde ou me plongea sa

colore inopinee. Le roi, trompe, m'apuni d*une faute que je n'ai

pas commise ; mais si mes ennemis sont parvenus a exciter son

courroux, ils n'ont pu alterer sa justice, et cette distinction entre

I'effet d'un premier mouvement et Facte reflechi d'equite dont je

vous rends compte, est le plus grand eloge qui soit du k son ge-

n^reux caract^re... Oui, monsieur, il est tr^s-vrai que Sa Majeste

a daigne signer pour moi depuis ma disgrace une ordonnance de

comptant de deux millions cent cinquante mille livres sur de

longues avances dont je soUicitais le remboursement aupr^s du

roi, tandis qu'on m'accusait du crime odieux de lui manquer de

respect...

« Je suis, avec la plus respectueuse reconnaissance, etc. »

JUIN.

M. de Paulmy vient de faire imprimer un nouvel ouvrage de

feu son p^re, M. le marquis d'Argenson, sous le titre d^Essais

dam le goiil de ceux de Montaigne, romposh, en 1736, par
Vauteur des Gonsiderations sur le gouvernement de France ; un

volume in-S", deplus de 400 pages. Quoique ce dernier ouvrage,

ainsi que I'editeur veut bien I'avouer lui-mdme, soit de bien

moindre consequence que le premier, il nous avait paru fait
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pour interesser la curiosite de nos lecteurs ; comme il ne se vend

point, comme il n'en existe m^me qu'un fort petit nombre

d'exemplaires, nous n'avons rien neglige pour nous en procurer

un, et nous allons tacher de rassembler ici ce qu'on y a cm voir

de plus neuf et de plus interessant.

Un homme en place, un ministre qui, apr^s avoir observe les

hommes, apr^s s*6tre observe lui-meme avec la philosophie de

Montaigne, oserait encore ecrire ses pens^es avec la m^me bonne

foi, la m^me energie et la m^me naivete de style, ferait sans

doute le livre du monde le plus utile et le plus piquant; mais ce

genre de caract^re si original et si rare, il ne faut pas esp^rer,

en depit du titre, le revoir dans ces nouveaux Essais^ ils nesont

pas plus dans le gout de Montaigne que les histoires de feu

M. Rollin ne sont dans le gout de celles de Tacite ou de Salluste.

11 n'y a pas plus de rapport entre la mani^re d* Ecrire qu'entre

la mani^re de sentir des deux ecrivains; le ton de franchise qu'on

ne pent refuser enti^rement a I'auteur des nouveaux Essais,

quelque sincere qu'il puisse 6tre, n'a cependant ni la bonhomie,

ni la hardiesse, ni, si j'ose m'exprimer ainsi, cette intimite de

confiance qui fait le premier charme de Montaigne. Ce qu'on y
trouve bien moins encore, c'est cette variete continuelle de faits

et d'idees, cet aimable abandon, cette seve de g^nie enfin qui

donne au livre le plus inimitable tant de grace, d'inter^t et d'ori-

ginalit^.

Les Essais de M. d'Argenson n'offrent qu'un melange assez

peu vari6 de pens^es et d'anecdotes, dont les premieres n'ont

pas a beaucoup pr6s le merite d'etre fort ingenieuses, ni les

autres celui d'etre bien neuves ; mais on y verra quelques faits

I qu'on chercherait, je crois, vainement ailleurs, et Ton y recon-

jnattra toujours, comme I'observe I'editeur, 1'homme qui a v^cu

(dans la bonne compagnie et qui a ete instruit de ce que tout le

[monde ne savait pas.

M. de Paulmy nous apprend dans son avertissement que, en

;ant I'ouvrage de son p^re, il s'est permis de le r^duire et

[d'adoucir les traits de quelques portraits qui pourraient encore

aujourd'hui paraitre traces avec Irop de force, quoique de tous

personnages pr^sent^s dans ce volume il n'y en ait plus un

il qui soil en vie. II nous permettra de regretter qu'il se soil

Iodd6 cette derni^re liberty; on lui eOt pardonn^ bien plus vo-
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lontiers de retrancher encore de ce recueil ces jugements si

communs sur les hommes les plus c616bres de I'antiquite, juge-

ments qui, pour ^tre d'un esprit fort sage, n'en sont pas moins

ennuyeux, et ne nous apprendront surement pas k connaitre

tous ces grands hommes mieux que nous ne les connaissions

deja, grace aux pinceaux de Tacite et de Plutarque.

Ce que nous avons lu avec le plus d'inter^t, c'est ce qui con-

cerne les hommes illustres de notre histoire. Un des articles les

plus etendus de cette partie de I'ouvrage est celui du cardinal

d'Amboise; voici quelques-unes des vues qui ont arr^te notre

attention :

« II y a des r^gnes qui doivent tout aux ministres, tel est

celui de Louis XIII sous le minist^re de Richelieu ; d'autres ou

les rois et leurs ministres ont concouru si bien ensemble, que

les peuples leur doivent une egale obligation, tels sont ceux de

Henri IV et de Louis XIY... II me semble que le r^gne de

Louis XII prouve qu'il y en a pendant lesquels un bon roi op^re^

seul le bien, et le ministre n'est qu'un simple executeur de ses

sages volontes... Le cardinal d'Amboise n'eut, a mon avis,

d'autres vertus que celles de son maitre ; mais Louis XII en pos-

sedait qui lui ont acquis le beau titre de pdre du peuple. Georges

d'Amboise avait de I'esprit, de I'habilete, de I'adresse ; il s'en est

principalement servi pour faire sa fortune, et ce n'est pas sa

faute s'il ne I'a pas poussee plus loin; mais je pense que tout ce

qui s'est fait de bien sous le r^gne de Louis XII appartient au

monarque m^me, et que le blame de ce qui s'est fait de mal doit

tomber sur son premier ministre... Louis ne voulut point abso-

lument charger son peuple de nombreux impots ; mais le car-

dinal lui fit entreprendre des guerres dispendieuses ; il lui

proposa un moyen en apparence plus doux que I'impot, mais

dont on pent dire que les suites sont devenues bien funestes ; ce

fut la vente des offices. On accuse gen^ralement le chancelier

Duprat d'etre I'auteur de la venalite des charges; il est vrai qu'il

est le premier qui ait mis cette vente en r^gle ; mais le cardinal

d'Amboise a commence k I'introduire, et elle n'en 6tait que plus

dangereuse avant d'etre devenue gen^rale et reguli^re ; les abus

pouvaient en 6tre plus grands et plus profitables au ministre qui

accordait I'agr^ment, et par les mains de qui passait la

finance, etc. »
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Dans I'article de Sully, M. d'Argenson nous apprend que

c'est lui qui engagea I'abbe de L'ficluse k rediger les Memoires de

ce ministre, qui avaient paru d'abord sous le litre dHEconomies

royalesy enorme recueil, mal 6crit, surcharge de calculs et de

details peu agreables.

« Nous avons acluellemenl en France, dit notre auteur a la

suite de I'filoge de Sully, un premier ministre, M. le cardinal de

Fleuiy, qui poss^de une partie des vertus de Sully; ces princi-

pales qualites paraissent cependant n'6tre que dans un degr6

inf6rieur ; mais peut-^tre cette difference est-elle uniquement

due k celle de leur 6tat et des circonstances dans lesquelles ils

se sont trouves. L'un etait militaire, I'autre est eccldsiastique...

Le premier avait eu a retablir partout I'ordre et Teconomie; le

dernier, qu'a maintenir I'ordre sagement etabli. Sully eprouvait

des contradictions de la part de son maitre... M. le cardinal

B'^prouve aucune opposition, si ce n'estsurdemis^rablesobjets.

Je suis siir qu'il resisterait a de plus fortes, et c'est peut-etre

un malheur pour lui qu'il n'en ait pas essuye de plus grandes...

On lui refuse d*avoir un vaste g^nie; mais nous sommes dans un

temps ou Ton pent se passer de ceux de cette trempe. Enfin ce

ministre me semble fait pour augmenter le bonheur dont nous

jouissons sans I'alt^rer, et c'est tout ce que nous pouvons d6-

sirer ; car la France est k present au point de pouvoir dire : Que

les dieiix ne inotent rien^ vest tout ce que je leur demande. »

C'est ce qu'il ^crivait vers la fin de 1736. Quelques ann^es

aprfes, il se crut oblige d'ajouter k ce beau panegyrique le triste

revers que voici :

« Des n^gociateurs ou plut6t des intrigants^ plus dangereux

et moins d^licats, troubl6rent la t6te du premier ministre de

quatre-vingt-six ans, et la ruino de la maison d'Autriche fut

r^solue. On la lui fit regarder comme si aisee, qu'il aurait eu k

86 reprocher d'avoir manqu6 une aussi belle occasion d'effacer

presque jusqu'i la m^moire de la pretention de Charles-Quint k

la monarchie universelle. Le pauvre cardinal en fut si persuade,

qu'il ne disputa plus que sur les grands frais dans lesquels cette

entreprise jetterait la France; il craignit qu'elle n'6puisdt ses

6pargnes et ne d^rangedt son syst6me d* (Economic. On lui fit

entendre que la France en serait peut-^tre quitte pour se montrer

seulement, ou du moins qu'il en coAlerait peu d'homines et peu
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dVgent. 11 se laissa seduire ; il donna beaucoup plus qu'il ne

voulait, beaucoup moins qu'il ne fallait, et il mourut decrie aux

yeux de l* Europe, trahi par une partie de ses allies, hai par

Tautre, ayant manque de se concilier ceux dont il devait le plus

s*assurer, tels que le roi de Sardaigne. II laissa la France dans la

plus grande d^tresse, et engagee dans une guerre par mer, sans

avoir pris aucune mesure pour I'empecher ni la soutenir, etc. »

M. d'Argenson passe en revue tous les ministres de la fin du

r^gne de Louis XIV ct tous ceux de la Regence; il s'attache

surtout k developper le caract^re du chancelier d'Aguesseau et

celui de son p^re; mais, quoique toute cette galerie de portraits

soiten general assez curieuse, comme la plupart n'ont gu^reque

lem^rite d'une ressemblancetr^s-facile a saisir, nous ne croyons

pas devoir nous y arr^ter davantage; ce qu'il ne fautpas oublier

cependant, c'est un petit mot sur M. de Maurepas.

({ Le jeune ministre deja marine est bien plus aim able que

n'etait son pere, mais encore moins instruit. II se plait plutot k

faire des plaisanteries, que Ton peut appeler des mi^vreries de

jeune courtisan, que des vraies mechancetes et des noirceurs

dont on assure que son p^re etait capable ; mais il a connu de

trop bonne heure les douceurs et les avantages du minist^re, et

il ne parait pas qu'il sache encore quels en sont les devoirs et

les principes. II n'avait encore que dix-huit ans lorsque ses

commis lui ontdit : aMonseigneur, amusez-vous, et laissez-nous

(I faire. Si vous voulez obliger quelqu'un, faites-nous connaltre

(( vos intentions, et nous trouverons les tournures convenables

« pour faire reussir ce qui vous plaira. D'ailleurs les formes et les

({ regies s'apprennent^ mesure que les affaires et les occasions se

a presentent, et il vous en passera assez sous les yeux pour que

« vous soyez bient6t plus habile que nous.... » Cependant il faiit

convenir qu'on passerait toute une longue vie k travailler sans

principes, que Ton n'apprendrait jamais rien, et que Texperience

est bien plut6t le fruit des reflexions sur ce qu'on a vu, que le

r^sultat d'une multitude de faits auxquels on n'a pas donne toute

I'attenlion qu'ils meritent. »

Pour n'6tre pas obliges de revenir une seconde fois sur ce

recueil, nous croyons devoir ajouter ici encore ce petit nombre

de traits detaches, dont I'expression du moins nous a paru assez

neuve, assez ing^nieuse pour m^riter d'etre remarques.
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(( II faut absolument s'aimer soi-meme; mais, comme disait

un homme d'esprit de mes amis, il faut s'aimer en tout bien et

en tout honneur, comme on aime une honn^te fille qu*on veut

epouser, et non comme une malheureuse creature qu'on cherche

k debaucher. »

« Frayons le chemin au bonheur et aux plaisirs doux el

tranquilles dans lesquels il consiste veritablement; mais ne nous

tourmentons pas pour Tappeler, et ne nous fatiguons point a

courirapr^s la fortune et la volupte; ce sont des oiseaux auxquels

il ne faut que preparer leurs nids, et qui viennent d'eux-m^mes

y pond re. »

« Non-seulement il faut s'ecarter quelquefois des meilleurs

principes, mais a la longue il faut ou les abandonner tout a fait,

ou du moins les modifier. 11 n'y a si bons meublesquines'usent;

mais les bons menagers ne jettent rien par la fen^tre qu'ils ne

soient bien siirs qu'il n'y a plus aucun parti a en tirer. »

« J'ai souvent entendu dire que tout ce quon pouvait (aire

soi-meme il ne fallait pus le laisser faire par antmi] pour moi,

je pense et je soutiens tout le contraire : Tout ce qu'on peut

faire par autrui, il faut sU^pargner la pei)ie de le faire soi-

tn^me-y mais s*il ne faut pas tout faire, il ne faut rien dedaigner...

Savoir gouverner les causes secondes, et non ^tre gouverne par

elles, c'est a cela qu'on reconnait I'homme d'Etat, riionnne ca-

pable de faire de grandes choses. »

« Je suis du sentiment de M'"* Cornuel, qui disait qu'on ne

pouvait pas etre longtemps amoureux sans faire beaucoup de

sottises, ni parler longtemps de I'amour sans en dire. »

« J'ai lu quelque part qu'il ne faut jamais renvoyer I'air

d'autorite si loin qu'on ne puisse le retrouver dans I'occasion,

parce que souvent I'air d'autorite est n6cessaire pour constater

Tautorite mdme. »

A I'Age de cinquante ans, le president Henault declara qu'il

^86 bornait a 6tre studieux et d^vot; il fit une confession gc^n^-

le des p6ch^ de toute sa vie, et c*est k cette occasion qu'il

lacha ce trait plaisant : On nest jamais si richc que quand on

dim^nage, »

XIV. 44
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COMPLAINTE

DE U. DE CORANCEZ,

A PROPos DE LA SUSPENSION DU Joumal dc PoviSf

DONT IL EST LE PRINCIPAL PROPRI^TAIRE.

Ce Joumal a ete suspendu depuis trois semaines, a cause

d'une vieille chanson du chevalier de Boufllers*, sur son am-

bassade aupres de la princesse Christine de Saxe, que le redac-

teur s'etait avise d'y inserer en rendant compte d'un recueil de

vers et de prose, intitule les Quatrc Saisons litUraires^ ou se

trouve cette malheureuse chanson, faite il y a plus de vingt ans,

et que tout le monde salt par coeur. On ne pent nier que ce ne

soit une grande sottise d'imprimer dans une feuille qu'on envoie

k toute la famille royale des vers ou Ton s'est permis de tourner

en ridicule la tante de Sa Majeste : mais il n'est pas moins certain

que ce n'est que par pure ignorance qu'on a commis une pareille

faute; que la chanson est assez ancienne pour qu'on ait pu en

oublier le veritable sujet, et qu'apr^s tout le redacteur de I'ar-

licle n'a fait que citer des couplets qu'on avait imprimes impu-

n^ment avant lui dans un livre publie et vendu depuis deux mois,

avec privilege et approbation. Quoi qu'il en soit, si MM. les

redacteurs meritaient une petite legon pour n'etre pas mieux

instruits de ce que dans la bonne compagnie personne n'ignore,

il y a eu des gens d' esprit qui ont fort bien juge que cette le^on

pourrait avoir plus d'un c6te utile; en consequence, on a fort

exag^re les torts de leur 6tourderie. Le privilege du journal leur

a ete retire par ordre expres du roi. On a repandu adroitement

le bruit qu'il pourrait bien ^tre supprime tout a fait, que Sa

Majeste ne voulait plus en entendre parler, qu'elle avait decide

du moins que cette feuille ne serait plus redigee par les in^mes

personnes, et qu'il se presentait des compagnies qui en sollici-',

taient le privilege, en ofTrant des sommes considerables, etc. Desj

avis si alarmants pour les proprietaires d'une entreprise qui rend

aujourd'hui plus de cent mille francs de produit net les ont

determines enfin k s'adresser k M. Suard, a le supplier tr^s-

humblement de vouloir bien sauver leur propriety en la mettantj

1. Le Journal de Paris, suspendu Ic 4 juin, a la demande du comte de Lusace,|

frere de la princesse Christine, reparut le 27. (Cii.)
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sousTabri de son nom, et a recevoir pour prix de sa complai-

sance un quart ou du moins un cinqui^me des benefices. La de-

licatesse de notre academicien n'a pas cru devoir accepter une

pareille proposition ; mais, apr^s beaucoup d'instances, et de la

part des malheureux proprietaires, et de la part de M. le garde

des sceaux qui les protege, il s'est enfin laisse persuader k

recevoir, avec le titre de redacteur du journal, un traitement

fixe par le roi, avec un petit inter^t particulier dans Taffaire,

qui puisse la lui rendre encore plus personnelle ; on estime que

les deux objets reunis ne passeront gu^re quinze a vingt mille

francs ; c'est ce que son desir d'obliger a pu obtenir de sa d6li-

catesse. Grace k cet arrangement et a quelques autres sacrifices

moins connus, le privilege vient d'etre rendu aux anciens pro-

prietaires, MM. de Gorancez, Romilly, Cadet et d'Ussieux; mais

M. Suard sera seul responsable de 1* usage qu'ils en pourront

laire a I'avenir. Ce risque-la sans doute vaut bien la peine qu'on

le paye genereusement.

Enivr6 du brillant poste

Qui me rendait important,

Je menais d'un train de poste

Le public et son argent.

Au faitde mon ambassade, .:

Du reste n'entendant rien,

Je pouvais etre malade

Quand Sautreau^ se portait bien.

L'oeil rouge et la mine enfl6e,

Je promenais gravement

Ma vanity boursoudde

Et mon air de president,

Quand tout i coup un orage

D^rangea tout mon calcul,

£t sa bourrasque sauvage

Faillit h me rendre nul.

D'un membre d'Acad^mie,

Fort avide de bonheur,

La finesse et le g(^nie

Gombin^rent mon malheur.

1. Un des principaux r^dacteun du Journal, k 1|800 livroH d'appointemenU

(Mitsm.)
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Ma feuille 6tait fort courue;

Mais il fallut ajouter

Au plaisir de Tavoir eue

Le chagrin de la quitter.

De huit mille 6cus de rente

Perdant jusqu'au dernier quart,

D'une plume p6nitente

J'f'icris i monsieur Suard :

Je conviens que d'une tante

Le prix par moi m^connu
M6ritait que de ma rente

On m'dtat le revenu.

Touch6 de ma repentance,

£pris d'argent et d'amour,

Mon patron rompt une lance

Dans le cercle de la cour :

On me rendit mon pupitre;

Et le bon monsieur Suard

Chez moi ne voulut qu'un titre,

Avec sa pr6bende k part.

BOUTS-RIMES,

PAR M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS.

II (^tait autrefois un jeune prince — .7?'ec^

LJn ange pour I'esprit, pour la figure un — si7igej

Amant d'une beaute qui lui refusa — sec

De lui montrer le dessous de son — tinge.

Le prince de d^pit se jette au bas d'un — pont;

II y trouve une f^e assise aupres de — Vai^che,

Qui dit : Pour te calmer, sur la riviere — marche,

Au bord d'elle il en est qui t'en — consoleront.

VERS

POUR ETRE MIS AU BAS DU PORTRAIT DU PAUVRE LANTARA,

PEINTRE PLEIN DE TALENT, ET MORT DANS LA MISERE.

Tu vols le pauvre Lantara *
:

La Foi lui tcnait lieu de livre

;

1. Simon-Mathurin Lantara, ne a Oncy, canton de Milly (Seine-et-Oise), le

24 mars 1729, mort k I'hospice de la Charity, a Paris, le 22 d6cembre 1778. Le^

quatrain tr6s-connu, clt6 parMeister, est une variante de celui que Louis Watteaaj
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L'Esp6rance le faisait vivre,

Et la Charit6 Tenterra.

A UNE FEMME QUI AVAIT DES VAPEURS.

Eufin ils ne sont pas venus,

Ces maux dont vous craigniez les rigueurs inhumaines;

Mais qu'ils vous ont coQt^ de peines,

Ces maux que vous n'avez pas eus I

KPITAPHE DE M. PILATRE DES ROZIERS

PAR M. DE CUBli^RES.

QuMl est k regretter, ce jeune audacieux

!

Si le premier des airs il tenta le voyage,

Bientdt pr6cipit6 des cieux,

Le premier il y fit naufrage,

AUTRE

PAR U. LE MARQUIS DE GARACCIOLI.

Cl-git qui mourut dans les airs,

Et qui pour une mort si peu commune
Merite aux yeux de I'univers

D'avoir son tombeau dans la lune.

Si la malheureuse destinee de AI. Pilatre des Roziei's n*a

inspire jusqu'ici k nos poetes que de mauvais vers, elle n'en a

pas raoins excite la plus vive sensibility. On ne pent assez d6-

plorer le sort d'un jeune homme estimable qui, aprfes avoir ose

tenter le premier une des plus etonnantes experiences qu'ait

jamais con^ues I'industrie humaine, a fnii par en devenir la

premiere victime. II y avait huit mois qu'il attendait un moment

propice pour execuler son projet, qu'i la veille de rex^cution

il avait toujours vu retarde par des obstacles aussi imprc^vus

qu'insurmontables ; et quoiqu'il eiit montr6 dans toutes les expe-

riences precedentes une intrepidite, pour ne pas dire une l6me-

6crivil ou laissa inscrirc sur le portrait dii pointro qu'il dessina d'aprus nature;

BcUicr de La Chavignerie a fait rcproduirc cctte mauyaise cstainpe en tftto de ses

Recherches sur l^intara (Dumoutin, 1852, in-8*), auxqucUcs nous empruntons les

dates precises qu'il a le premier ctablies sur los registres do I'dlat civil.
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ril6 k toute epreuve, Tinfortune jeune homme ne s'obstinait k

suivre celle-ci que parce qu'il y croyait son honneur engage. 11

avail obtenu de la protection du gouvernement des avances

considerables ; on n'avait rien epargne pour faire construire son

ballon, non-seulement avec tout le soin, mais encore avec toute

la magnificence et tout le luxe dont la machine pouvait 6tre

susceptible. Elle etait decor^e de fort belles peintures ; on y avait

represents d'un cote des Aquilons soutenant les armes de Mon-

sieur S de I'autre une Renommee ou le Genie de I'lmmortalite

portant des inscriptions a la gloire de M. Montgolfier, et ces deux

vers pour M. de Calonne :

Calonne, des FraiK^ais enflammant le g^nie,

Sait animer ainsi les arts et Tindustrie.

Quand I'infortune jeune homme eut eu, peut-^tre par sa

faute, le chagrin de se voir prevenu par le sieur Blanchard, il

fut bien tent6 de renoncer a une entreprise dont il ne voyait

plus que les risques ; mais on lui fit sentir que le gouvernement

lui saurait mauvais gre, et avec raison, d' avoir sollicite des pre-

paratifs si dispendieux, et auxquels on avait donne tant d'eclat,

pour n'en faire ensuite aucun usage. Determine par des conside-

rations si justes et si pressantes, il n'eutpas la force d'y resister,

quoiqu'il fut toujours tourmentS par les pressentiments les plus

funestes ; un esprit aussi eclair6 que le sien devait-il leur aban-

donner le soin de regler sa conduite ?

Quoi qu'il en soit, c'est dans la nuit du mardi Ih qu'il se

decida enfin k partir le lendemain a la pointe du jour. Les prS-

paratifs furent longs ; il se trouva k la machine plusieurs trous

qu'il fallut raccommoder; on fut oblige de replacer la soupape,

et I'aerostat ne fut rempli au tiers qu'a dix heures du matin. Le

lendemain, a sept heures sept minutes, tout se trouva prSt ; la

rupture d'equilibre fut de trente livres, et I'aero-montgolfiere ^

1. A qui le sieur Piiatre avait Thonneur d'etre attach6. (Meisteu.)

2. Get aerostat pr^sentait deux formes, Tune sph6rique et I'autre cylindrique.

Le globe, de trente-deux pieds etdemi do diametre, 6tait rempli d'air inflammable;

au cylindre en dessous 6tait adapts un petit r6chaud dont la vapcur devait servir

a maintenir I'^quilibre ou lY'galitd de plenitude du globe rempli d'air inflammable,
_,

et ce cylindre avait pour base une galerie circulaire de vingt-deux pieds de dia-j

m6tre. (Meister.)
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s*6leva majeslueusement, faisant avec la terre un angle de soixante

degi*es.

A deux cents pieds de hauteur, le vent de sud-est parut

diriger la machine, et bientot elle se trouva sur la mer; dilTe-

rents courants I'agit^rent alors pendant trois minutes; le vent du

sud-ouest devint enfm dominant, et le globe regagna la cdte de

France.

Suivant quelques relations, a sept heures trente-cinq

minutes, on a vu s'elever au-dessus du ballon une colonne de

flammes qui a ete aper^ue par le plus grand nombre des per-

sonnes que I'experience avait rassemblees; au meme instant, la

machine a paru eprouver deux ou trois secousses, et la chute

s*est determinee de la mani^re la plus violente et la plus rapide

;

les deux malheureux voyageurs, M. Pilatre et M. Romain, un

des artistes employes k la construction de la machine, sont

tombes et ont ete trouves fracasses dans la galerie et aux monies

places qu'ils occupaient k leur depart. Pilatre a 6te tue du coup;

mais son infortune compagnon a encore survecu dix minutes a

cette chute aflfreuse; il n a pu parler, et n'a donne que de tr^s-

legers signes de connaissance. La montgolfiere n'etait ni brulee

ni m^me dechiree; le rechaud, encore au centre de la galerie,

*s'est trouve ferme.

Au moment de la chute, la machine pouvait 6tre en\iron k

seize cents pieds en I'air ; elle est tombee a cinq quarts de lieue

de Boulogne, et k trois cents pas des bords de la mcr, vis-k-vis

la tour deCroy.

— On a donne, sur le Theatre-Italien, le mardi 2A mai, la

premiere et la derni^re representation de /// Dupe de soi'^nCnie^

coraedie, en prose et en trois actes, de M. Goldoni. En la tra-

duisant lui-m6me, il a cru I'adapter aux convenances parlicu-

li6res de notre theatre; mais ce nouvel essai lui a mal r^ussi.

Le fond de Taction a paru si peu vraisemblable et le style

tellement neglige, qu'on a et6 beaucoup plus frappe de ce que

la prevention et la vengeance du principal personnage ont de

b4te et d'odieux qu*on ne Fa <!\^ de Texcellent comique de situa-

tion qui en resulte, et qui produit au moins deux ou trois scenes

d' imbroglio assez gaies.
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LETTRE DE LORD SHELBURKE^ MARQUIS DE LANSDOWN^

A M. L'ABBI^ MORELLET.

De Bowood, le 22 mai 1785.

« Mon cher abbe, j*ai diflere de vous ecrire jusqu'a ce que

nos nouveaux arrangements avec I'lrlande fussent termines,

parce que j'ai voulu vous rendre compte des progr^s qu'ont faits

parmi nous les nouveaux principes de I'administration du com-

merce. II s'op^re en effet ici une grande revolution qui me semble

devoir devenir bientot generale, ou s'etendre du moins aussi loin

que rinduence de notre nation sur le syst^me de I'Europe. Je ne

puis me rappeler que trois evenements qui peuvent vous inte-

resser en votre qualite de professeur d'economie publique et

d'avocat des nations : Talfaire du the, celle du commerce de nos

lies avec nos anciennes colonies du continent de I'Amerique,

enfm le reglement de notre commerce d'Irlande.

(( Quant au the, la diminution des droits sur cette marchan-

dise a eu des suites si avantageuses qu'elles ont passe nos espe-

rances. Les ventes ont augmente de cinq millions de livres pesant

a douze millions; rnalgr^ beaucoup de circonstances defavora-

bles, il est vraisemblable qu'elles s'el6veront tres-promptement

a quinze ou seize, et dans fort peu de temps a dix-huit ; mais,

outre cet avantage, nous avons retire de cette operation celui d'af-

faiblir tellement tout le syst^me de la contrebande, que le revenu

general se trouve augmente a un degre dont tout le monde est

etonne. Quant a moi, jen'ai jamais mieux vu que dans cette occa-

sion, et par tout ce qui s'est passe, cornhien notre Compagnie

des Indes orientales est funeste ll la prosperity de notre com-

merce ginlral.

(c Nous avons renvoy6 a I'annee prochaine les reglements a

faire pour le commerce de nos iles de I'Amerique avec nos an-

ciennes colonies ; mais je ne puis vous exprimer mon etonne-

ment sur ce qui s'est passe chez vous au sujet de votre com-

merce avec vos lies. Je n'en sais que ce que j'en ai lu dans une

Gazette de Leyde; mais j'ai vu I'extrait d'une lettre du parlement

de Rouen, si absurde et d'apr^s des principes si etroits, que je

serais bien etonne de les voir avancer ici, m^me par nos gens de

parti et pour sei*vir un interet du moment. J'ai lu un pamphlet

que le sieur Franklin a envoye a M. Vaughan sur la meme ma-
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ti^re, et je I'ai irouve si bien fait et si bien dans tous les prin-

cipesque vous iiic connaissez et qui me sont communs avec vous,

que je I'aurais cru ecrit par vous-m^me, sans la persuasion ou je

suis que, si vous en etiez I'auteur, vous me I'auriez envoye, ou

que vous m'en auriez fait quelque mention. Quoi qu'il en soit,

je suis enti^rement de I'avis de cet ecrivain, et je crois ses rai-

sonnements clairs et ses principes incontestables.

({ II n'y a point eu parmi nos negociants d'opposition au pro-

jet de rendre le commerce libre entre nos lies et le continent de

TAmerique, excepte de la part de ceux qui sont interess^s aux

etablissements de la iNouvelle-Ecosse ou au commerce de ce pays,

et qui ont besoin du monopole pour cette double raison, et peut-

etre parce qu'ils se proposent, en laissant subsister les prohibi-

tions, de faire la contrebande pour leurs voisins de la Nouvelle-

Angleterre. La cause de la liberte I'aurait cependant emporte

malgre leur opposition, sans I'obstacle qu'y ont mis quelques

restes de I'ancien minist^re et des anciens principes. Soit prejuge,

soit desir de se rendre populaires, ces gens rappellent I'acte de

navigation k cette occasion comme a toutesles autres; mais il est

vrai cependant que notre public, en y comprenant nos marchands

m6me et nos manufacturiers, a grandi ses idees et s'est eclaire

k un point qui m'etonne moi-m^me.

« Quant aux obstacles qu'ont rencontres les propositions de

rirlande, ils ne portent que sur de fausses bases : d'abord I'es-

prit de parti des hommes qui veulent entrer dans le minist^re,

et qui ne cherchent, jusqu'a ce qu'ils y parviennent, qu*^ embar-

rasser le gouvernement ; les opposanls sont, en second lieu, les

manufacturiers en coton, qui voudraient se debarrasser de quel-

ques taxes mises sur eux tr^s-maladroitement ; enfm, quelques

citoyens qui d^sirent avec raison que les droits sur les mati^res

premieres des ouvrages soient les m6mes dans les deux pays. Le

minist^re a mis tant de n^ligence k trailer avec ces deux der-

ni^res classes d'opposants, que ceux-ci, craignant de ne pas

r^ussir dans leurs demandes, ont eu recours, centre leur propre

pens^e, aux anciens prejugcs qui agissent toujours sur Tesprit

du plus grand nombre; inconvenient terrible d'un gouvernement

populaire, qui pent entralner les plus funestes consequences.

Mais, avec tout cela, le corps de nos manufacturiers qui ont le

plus grand inter6t a la chose, comme lous ceux dont je suis
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environne a AVillshire, et tous les negociants, parliculi^rement

ceux de Londres, sont parfaitement convaincus de la solidite du

principe general de la liberie.

« J'ai mande a Favre de vous envoyer de Londres deux pam-

phlets de M. R>viming sur le th6, un autre sur le sel, du lord

Denidraald, et un excellent petit ecrit du doyen Tucker sur

Taflaire d'Irlande. Vous devez vous rappeler que M. RAviming est

le plus grand marchand de the que nous ayons. Son pamphlet

est important, parce qu'il montre I'etendue incroyable qu'avaient

prise la contrebande et les fraudes de toute esp^ce; consequen-

ces n^cessaires des forts droits et des prohibitions... »

— Apr^s avoir vu tomber si malheureusement quatre pieces

de suite sur le meme theatre, il est doux d' avoir enfin a parler

d'un succ6s, et celui de Roxelane et Mustapha^ tragedie en cinq

actes, de M. de Maisonneuve, representee, pour la premiere fois,

par les Comediens francais, le lundi 6, parait fait pour interes-

ser i plus d'un titre. L'ouvrage est estimable en lui-meme; il

renferme au moins quelques beautes vraiment dignes de I'accueil

qu'il a obtenu, et c'est le premier essai dramatique d'un

homme qui en sollicitait la representation depuispr^s de quinze

ans. Le malheureux auteur, n'ayant pas eu assez de protection

pour jouir de cette faveur plus tot, avait quitte, en attendant,

Melpomene pour la veuve d'un marchand de toiles; il 1'avait

epousee, et vivait, depuis plusieurs annees, tr^s-ignore, au fond

de sa boutique. 11 a plu enfin a MM. les Comediens de Ten faire

sortir; mais sa timidite naturelle etait si d^couragee par tous les

obstacles qui I'avaient arrete a I'entr^e de la carri^re, que, la

veille meme de la premiere representation, il esperait si peu de

son ouvrage, qu'il avait demande la permission de le retirer.

Tr6s-heureusement pour lui, les acteurs, qui ne voulaient pas

avoir perdu tout a fait le temps donn^ k T^tude de leurs roles,

s*y refus^rent.

Le sujet de Mustapha est assez connu, tant par la piece de

M. B6lin, qui eut plus de succfes que de reputation, que par celle

de M. de Chamfort, qui parait avoir eu plus de reputation que

de succ^s^

1. Voir tome YII, p. 31 et note.
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Celte pifece a paru tres-faiblement ecrite; mais, tout faible

qu*il est, ce style a quelquefois une simplicite touchante, uu ton

sensible et vrai, des mots d'ame et de situation. 11 n*y a pas

beaucoup plus d'invenlion dans le plan de cette tragedie que

dans celui de la tragedie de M. de Chamfort; les combinaisons

les plus essentielles appartiennent au sujet, et avaient deja 6te

employ(^es avec assez de succ^s par M. Belin ; mais n'y aurait-il

pas dans celle-ci plus de mouvement et de chaleur? La Roxe-

lane de M. de Chamfort a, ce me semble, et plus d'adresse et

plus de dignite; son caracl^re parait nioins odieux. 11 n'y a, pour

ainsi dire, dans la pi^ce de M. de Maisonneuve, qu'un seul rdle

qui soit developpe, c'est celui de Zeangir ; mais il faut convenir

qu'il Test de la mani^re la plus heureuse, et ce qui ajoute sans

doute au merite de ce role , c'est qu'il inspire encore ce gi-and

• int^r^t par le seul sentiment de I'amitie; car I'auteur n'a pas

eu recours au moyen dont presque tons ceux qui ont traite ce

sujet avant lui avaient cru avoir besoin, celui de supposer les

deux fr^res rivaux : M. de Maisonneuve a fort bien compris que,

lorsqu'on voulait interesser en faveur de I'amitie, il ne fallait pas

lui donner un voisin aussi dangereux que I'amour. Quelque

prevue que soit la catastrophe, des la premiere scene, on I'ou-

blie; le zele, le devouement de Zeangir a tant d'^nergie et de

verity, qu'il entretient conlinuellement les spectateurs dans I'es-

perance de le voir triompher enfin de toutes les puissances ar-

mies conlre ce fr^re qu'il briile de d^fendre ; et la justice de

Soliman, que le poete a eu le talent de ne point avilir, favorise

encore cette erreur, k laquelle tient peut-6tre tout le chai*me de

Touvrage.

La presence de la reine k une des derni^res representations

de cette tragedie y avait attir6 une afllucnce de nionde extraor-

dinaire. L'int6r6t que Sa Majesty a temoigne y prendre en a,

pour ainsi dire, renouvel^ le succfes ; on a demande I'auteur k la

fin de la pifece comme le premier jour, et Sa Majestt^ n'a pas

,d6daign6 de joindre son vceu a celui du public. L'auteur a paru

Jt a 6t6 comble d'applaudissements; Sa Majesto I'a fait venir

cnsuite dans sa loge, et lui a dit les choses du monde les plus

flatteuses avec cette grace qui n'appartient qu'k elle. iNous n'en

citerons qu'une qui, bien ou nial redile, paraltra sans doute

encore aimable : « La maiii^re dont on avait traite ce sujet

L
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m'avait tant int^ressee, je Tavoue, que je ne croyais pas qu'il fut

possible de m'inleresser encore davantage. »

Quoiqu'il y ait lieu de craindre que la pi^ce ne perde a la

lecture, nous serious bien trompes si, loin memo des illusions du

theatre, on n*y reconnaissait encore un merite reel, les 61ans

d'une ame douce et sensible, des mouvements et des effets d'une

conception vraiment dramatique.

— M. de Gypiere^ ayant ete designe un moment pour rem-

placer M. Le Noir, la licence chansonni^re s'est hat^e de le

peindre avec sa fidelite accoutum^e dans les couplets que voici

:

Air : Malbrough s'en va-t-en guerre.

Connaissez-vous Cypi^re?

Rions un peu du pauvre hbve.

Connaissez-vous Cypi^re^

Intendant d'Orlt^ans,

Intendant d'Orleans?

II a bien soixante ans.

II s'est mis dans la t^te,

Vit-on jamais rien de plus bete?

II s'est mis dans la tete,

Avec ses cheveux blancs,

Avec ses cheveux blancs

Et ses crachats gluants,

Son teint de pain d'epice,

Son air d'un baton de r^glisse,

Son teint de pain d'epice,

De venir ^ Paris,

De venir k Paris,

Dont il brave les cris,

Pour faire la police.

Deji dans ses chausses il pisse.

Plus brave et moins novice,

Sa femme aussi le veut,

Sa femme aussi le veut,

Disant que tout se pent,

1. Les ancicnncs editions portent Carrere. Nous retablissons dans lequatricme

et dans le dernier couplet les vers supprim6s en 1813 et en 1829.
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Et que ce n'est qu'un jeu.

Quant k son cher beau-fr^re *,

On sait lui faire faire

Des tours beaucoup plus forts.

Avec quelques efforts

On monte ses ressorts

Sans persuader personne,

Elle dit qu'ils sont i Taumdne :

L'occaslon est bonne

Pour fuir la pauvret6.

C'est une charit6

Bien juste en v6rit<5.

Oh ! voili bien la dame

!

Ma foi, c'est une bonne lame;

Elle fera la gamme
A son benfit d*6poux.

Nos catins. nos filoux

N'auront qu'i filer doux.

La police est en quenouille

D6jii ce bon mot me cliatouille;

La police est en quenouille;

Ah! que nous sommes fous!

— Le Mcrcurc de France est une entrcprise typographique

(Jont le produit appartient au departement du minislre de Paris.

La majeure partie est aflect^e k des pensions ; le reste est distri-

bue annuellement en gratifications aux jeunes litterateui'S qui ont

Iravaille k ce journal. Dans la distribution que M. de Breteuil

vient de faire de ces benefices, il a compris pour trois cents

livres tournois, une fois payees, M. Garat. Ce jeune philosophe,

couronn^ trois fois par I'Acadt^mie, et Tun des coop^rateurs les

plus laborieux et les plus distingu^s du Mcrcurc dc France, s'est

trouv6 si humili^ de I'exiguTt^ de cette recompense qu*il s'est

permis d'adresser k son bienfaiteur la lettre que voici :

« Monsieur le baron, M. Panckouckc m*a appris que vous

m'accordiez une gratification de cent 6cus sur les fonds du 3/rr-

nire. Je n'en suis pas, monsieur le baron, k cet ^tat d'humi-

liation et de detresse qui peut r6duire un homme de lettres k

accepter une gratification dc cent 6cus. Sans doutc il vous sera

1. M. de Breteuil. (Meister.)
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ais6 de faire une disposition plus heureuse de cette somme, et

peut-^lre aussi il est trop de gens assez malheureux pour la

rccevoir sans honte et avec reconnaissance.

« Je suis avec respect, etc. »

La difference extreme que la faveur a mise entre M. Garat le

philosophe, a qui elle offre pour premier bienfait une gratifi-

cation de cent ecus, et son neveu M. Garat le chanteur, qui a

obtenu, presque en arrivantdans cepays-ci, une pension de deux

mille ecus, nous rappelle le quatrain de M. de Rivarol, que nous

croyons avoir public dans le temps * :

Deux Garat sont connus; Tun 6crit, Tautre chante.

Admirez, j'y consens, leur talent que Ton vante

,

Mais nc pr6ferez pas, si vous formez un vcbu,

La cervelle de I'oncle au gosier du neveu.

— On a donne, le 20 de ce mois, sur le Theatre-Francais, la

premiere representation de I'Epreiwe ddicate, comedie, en vers

et en trois actes, de M. Grouvelle, secretaire des commande-

ments de M. le prince de Gonde ^ II y a de lui plusieurs jolies

pieces fugitives dans les derni^res annees de VAlmanack des

muses,

Le conte moral de M. Marmontel intitule le Scriipule, dans

lequel un jeune officier, pour eprouver I'amour de sa maitresse,

lui ecrit qu'il a perdu un oeil k I'armee, et voit bientot dispa-

raitre un amour qu'il croyait absolument independant de tons

les avantages exterieurs, a fourni k M. Grouvelle. le fond de sa

comedie. Le meme sujet avait dej^ ete traite sur le theatre de

Londres, en 1761, sous le titre de The Devil is in him^ ou II

est jwssed^. M. Grouvelle a suivi en partie le plan et la marche

de la pi^ce anglaise ; il lui doit surtout un r61e de medecin assez

plaisant, et dont la gaiete pouvait trancher d'une mani^re fort

originale avec le serieux metaphysique qui domine necessairc-

i. Meister nc Tavait pas encore donn6.

2. Philippc-Antoine Grouvelle naquit en 1758; ayant adopts les princlpes de

la Revolution, il pcrdit sa place chez le prince de Gond6. Secretaire du conseil

ex6cutif provisoirc en 1792, il fut charge de lire k Louis XVI le decret de la Con-

vention qui le condamnait k mort. En 1794, on I'envoya en Danemark comme mi-

nistre de France; en 1800, il fut nommd membre du Corps 16gislatif, place qu'il a

occupee jusqu'a sa mort, en 1806, (Cii.) — Voir tome XIII, p. 233, note.
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ment dans ce sujet; mais I'auteur anglais avait fort bien jug6

qu'un pareil fond ne comportait pas plus de deux actes; il y avait

meme attache une double intrigue dont Tinter^t, quoique roma-

nesque, donne au moins a Taction une sorte de mouvement.

M. Grouvelle a cru qu'il pouvait se passer de cet episode, et que

le seul developpement du conte de M. Marmontel lui suffirait

pour remplir trois actes. II s'est trompe ; on a trouve la piece

froide et monotone, et Taction, continuellement languissante, n*a

paru se trainer qu'avec peine jusqu'au denoument.

On eut peut-6tre pardonne a M. Grouvelle, qui debute dans

la carri^re du theatre, le mauvais choix du sujet ; mais ce qu'on

ne lui a point pardonne, ce sont plusieurs expressions precieuses

ou de mauvais gout, un style en general trop plein de manieres

et d'afl'eterie, plus deplace sans doute encore dans la comedie

que dans aucun autre genre de litterature. En voici quelques

exemples. Le coeur, dit le m^decin, « le coeur est un visc^re )>.

La soubrette :

On sait ce que c'est qu*un amant;
Mais la patrie est faite on ne sait pas comment...

II semble que nos jeunes auteurs d^daignent trop Tinvention

des choses pour courir apr^s celle des mots, et ces mots n'ap-

partiennent presque jamais h, la langue de la society qu'ils veu-

lent presenter sur la sc^ne. Ce reproche m^rite tant de fois, on

Ta fait plus durement k M. Grouvelle; k peine le parterre a-t-il

permis d'achever sa pi^ce. Quelques details cependant, Merits

avec beaucoup d'esprit et de facility, semblaient m^riter plus

d'indulgence quMls n'en ont obtenu.

La malveillance d^cid^eavcc laquelle le public a re<ju ce pre-

lier essai des talents d'un jeune homme eut 6te bien d^coura-

geante pour lui, si le prince auquel il a le bonheur d'etre attached

ne Tcftt console de ce mauvais succ^s, en lui disant avec une

boute charmante : « Mon clier Grouvelle, je vous dirai, comme le

prince de Conde au marquis de Crequi, apr^s la premiere bataille

qu'il cut perdue : // ;?r rous vmnquait plus que cette Iccon

pour devcnir un bon gMral. »

— Explication du systhne de Vhannonie pour ahr^ger

VHudc de la composition el accorder la pratique avec la tlUo-
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nV, par M. le chevalier de Lii*ou, auteur des paroles de I'opera

de Diane et Endymion^ mis en musique par M. Piccini. Get

ouvrage, absolument systematique, ollVe sur les principes et les

diverses marches de Pharmonie une theorie nouvelle, mais plus

ingenieuse que satisfaisante.

L'auteur a divise son ouvrage en vingt chapitres. Dans

le premier il analyse I'accord parfait, et il trouve, comme tous

les theoriciens, que la douzieme ou quinte juste, premiere com-

binaison donnee par la nature, est I'intervalle constitutif de tous

les accords. Chacun des deux sons de cet intervalle constitutif

pouvant appartenir a deux accords parfaits diflerents, cette suc-

cession produit le tetracorde; la reunion de deux tetracordes,

produits par deux sons consecutifs, donne Pechelle diatonique,

engendree par consequent par un seul son generateur.

C'est ce son generateur qui sert de base au systeme de M. de

Lirou. II en fait le point central d'un cercle. 11 trouve dans cette

figure geometrique le vrai type de I'harmonie, et dans ce type

un entrelacement non interrompu de toutes les quintes et sixi6-

mes naturelles, fausses ou dissonnantes qu'admettent ou que

rejettent les praticiens. Tous les differents modes, leur origine

et leur marche, se demontrent dans ce systeme par ce cercle

harmonique. II faut avoir les plus grandes connaissances de Part

pour suivre les idees systematiques de M. de Lirou, et verifier

sur le clavecin des assertions que Pexperience dement, et des

successions de sons et d'accords que Poreille repousse. Cet

ouvrage, que le sens qui juge Part pour lequel il est fait con-

tredit dans presque tous les nouveaux accords que 1'auteur croit

avoir crees k Paide de son systeme, est termine par deux cha-

pitres qui traitent de I'harmonie figuree et des accords par sus-

pension. M. de Lirou y distingue avec soin les suspensions d'har-

monie d*avec celles produites par des notes supposees ; il en fait

voir Porigine d'une maniere aussi claire que precise, et il apprend

k distinguer facilement celles qui doivent porter I'harmonie et

celles qui sont destinees a faire des feintes et a lier les phrases

de chant.

L'auteur avait soumis son ouvrage au jugement de PAcade-

mie des sciences, et ce jugement etait peu favorable a presque

tous les syst^mes; ils croyaient que Petude de celui de M. de

Lirou devait piquer la curiosite de tous les artistes, sans leur per-
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mettre cependant d'esperer qu*il leur offrirait de nouvelles routes

ou un precede propre k servir officieusement les progr^s de Tart

musical.

— Les Venules dii Marais, on Histoire du grand prince

OribeaUy roi de Mommonie au pays d'Evinland. ct de la ver-

tueuse princesse Oribelle de Laginie^ tirie des anciennes

annates irlandaises^ et rhemment translaUe en francais par

JSichols Donnerailly du comU de Korke^ descendant de Vau-

teur, h vol. in-12. A Waterford, 1785.

C'est une nouvelle production de la plume inepuisable de

M. Retif de La Bretonne, un conte de fee ou il y a peu d'ima-

gination et beaucoup de morale tr^s-rebattue sur I'education des

princes, sur la r^forme de nos moeurs, de nos lois et de nos usages.

On y trouve, entre autres folies, un warrant en vingt-six articles

qui est un projet de legislation complet d'une application aussi

facile que le sont tous les projets de ce genre, et un chateau

enchante qui ressemble a tous les chateaux des Mille et une

NuitSj mais ou Ton ne pent penetrer qu'en pronon^ant ces deux

mots redoutables : Foiidre, Love. II ne faut pas s'etonner si ces

nouveaux conies sont tous d'un si bon gout et d'un si bon ton

;

I'auteur nous apprend lui-meme qu'ils ont ete faits par M.Gaudet

aux Yeillees du iMarais, rue Courtaud-Yilain.

JUILLET.

Ce qu'il ne faut pas oublier d'abord de remarquer sur la der-

ni^re seance publi(|ue de TAcademie francaise (le jeudi 16 juin)

pour la reception de M. I'abbe Morellet, c'est que, grace au

nouveau regime etabli sur la distribution des billets d'entrc^e, on

y 6tait k I'aise comme aux sermons de I'abb^ Cottin. L'auditoire,

en consequence plus choisi, plus tranquille, s*est montrd aussi

beaucoup plus b^nevole; et, quoique le discours du r^cipien-

daire et celui du directeur soient tous les deux fort longs, ils

ont et6 6cout6s sans impatience, au moins sans aucun murmure
d^sobligeant. M. Tabbe Morellet n'emploie que cinq ou six pages

k nous prouver que, depuis qu'il elail reconnu qu'un peuseur pou-

XIV. 41
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vait ^tre aussi academique qu'un poete ou un bel-esprit, il osait

se flatter d'avoir quelque droit aux honneurs du fauteuil, puis-

que, ocntpd depuis vingt ans du developpement de la theorie

g^n^rale du commerce, Tun de ses soins avait ete de rectifier et

de completer le vocabulaire de cette science, et de contribuer

ainsi de loin au grand travail dont socatpe 1'Academic, etc.

Le reste de son discours est consacre presque tout entier k

I'eloge de I'academicien qu'il remplace, et cet eloge nous a paru

fait d'une mani^re assez interessante. En voici le precis :

(( M. I'abbe Millot fut eleve chez les jesuites. Son premier

emploi dans cette societe fut d'etre professeur d'eloquence ; cet

emploi le condamnait a faire tons les ans une tragedie latine ; il

avait la docilite de la faire et la sagesse de la bruler. Son pre-

mier ouvrage fut un discours sur un prix propose par 1'Academic

de Dijon : Est-il plus utile cCdtudier les hommes que les livres?

Ce discours se ressent du defaut de precision de la question pro-

posee; mais on y remarque une singularity qui int^resse en

faveur de I'ecrivain. M. I'abbe Millot n' avait encore vecu qu'avec

les livres, et c'est au commerce des hommes qu'il donne la pre-

ference. II osa, dans ce discours, loucr Montesquieu et defendre

VEsprit des lois-, cette noble hardicsse indisposa contre lui ses

confreres... ; mais cette disgrace lui fut utile, en le faisant sortir

du vaisseau avant le naufrage...

« Maitre du clioix de ses occupations, il s'cxerca d'abord dans

I'art si difficile d'ecrire, par la pratique la plus utile de toutes, la

traduction ; mais dans le choix de ses modeles il consul ta plus

son admiration pour eux que ses forces. Demosthene fut I'un des

auteurs qu'il essaya de traduire... Ce mtoe sentiment fut pcut-

6tre ce qui le jeta dans la carri^re des Bourdaloue et des Mas-

sillon. La faiblesse de son organe, sa timidite, I'embarras meme
de son maintien, I'empechaicnt de prendre I'empire que doit

exercer I'orateur sur ceux qui I'ecoutent. II se rendit justice;'

et, apr^s avoir pi'^ch6 sans succ^s un Avent a Versailles et un

Car^me a Luneville, il se livra tout entier a la litterature, qui-

lui promcttait plus de gloire, et qui n'a pas trompe ses espe-

rances...

« Parmi les diflerents objets qui s'ofTraient a sa constante;

activite, il choisit I'histoire; et le desir qu'il eut toujours d'etre|

utile k la jeunesse bonia son travail k des Abr6g6s; je dis des
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Abreges et non des filemenls, quoiqu'il ait donne le titre d'£'/<^-

mejits a ses ouvrages historiques. L'histoirc qui peut choisir les

fails a des abreges, les sciences ont des elements... En abre-

geant ainsi I'histoire, M. I'abbe Millot semble n'avoir fait que se

soumettre d'avance a rinevitable loi qu'imposera le temps.

Lorsque je jette les yeux sur ces vastes depots des productions

(le I'esprit humain, je ne puis me defendre d'une pens^e moins

douloureuse sans doute, mais semblable a celle qui frappa

Xerces a la vue de son innombrable armee ; il pleura sur cette

multitude d'hommes qui avant la revolution d'un si^cle ne

seraient plus...

(( Concis avec clarte, pur sans recherche, ni trop precipite

ni trop lent dans sa marche, le style de I'abbe Millot est pr6cise-

ment celui qui convient a des Abreges... II avait couqu en

homme de sens que si les fails accompagnes de trop de details

surchargent et rebutent le lecteur, trop depouilles aussi des cir-

constances qui les entourent, ils ne donnent plus de prise a la

memoire et ne se gravent point dans respril, le fail principal ne

s'altachant, pour ainsi dire, au sol ou Ton veut le planter qu'a

I'aide des fails accessoires qui en sont comme les racines. A ce

premier merile, M. I'abbe Millot ajoute un gout sur; il choisit

avec sagacity les fails qui ont un caracl6re de grandeur ou d'in-

ler6t, ou qui, sans olTrir au premier coup d'oeil la m6me impor-

tance, peuvent fournir des reflexions utiles et des resultats int6-

ressants. En imilanl Hume, Voltaire, Robertson dans le choix des

grands fails et des grands resultats de I'histoire, il execute enfin

le noble projet qu'il annonce lui-m6me dans la preface de son

Histoire dc France^ de repandre cet esprit vraiment philoso-

phique qui n'est que la raison m^me, libre des erreurs vul-

gaires, qui, en respectant les lois divines et humaines, sans les-

quelles il ne resterait ni ordre, ni paix, ni siiret(5 dans le monde,.

dissipe tous les prejug6s pernicieux, pour etablir sur leurs

ruines les idees justes qui peuvent seules conduire les societes

au bonheur...

« Son IJistoire dc France H son Ilistoire d*Anglclerre

avaient d6jt\ paru lorsque M. le marquis de Felino, minislre de

Parme, d^sirant de repandre Tinstruction parmi la jeune no-

blesse de Parme, voulut 6tablir une chaire d'histoire, et re^ut

des mains de M. le due de Nivernois M. I'abbe Millot, comme
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rhomme de leltres le plus capable de seconder ses vues. C'est

des lemons qu'il donnait a cette jeune noblesse que se sont for-

mes ses Elhnents d*histoire gincrale ancienne et modcrne^ ou

son plan s'agrandit et ou il ne demeure point au-dessous de son

sujet...

« M. I'abbe Millot s'occupait de ce grand travail, lorsque des

divisions intestines vinrent troubler le pays qu'il habitait et le

calme de ses etudes. M. le marquis de Felino devint I'objet d'un

niouvement populaire, qui alia jusqu'a mettre en danger sa per-

sonne et le petit nombre d'amis que lui laissait le malheur.

L'homme de lettres etait de ceux que I'adversite n'ecarte pas.

Le ministre n'osait plus se montrer en public, il etait menace

d'etre brule dans sa maison ; d^s lors I'abbe Millot ne le quitte

plus. On a beau I'avertir des perils auxquels il s' expose et lui

annoncer la perte inevitable de sa place : Ma place, dit-il, est

auprh d'un homme vertueux, mon bienfaiteur^ et qiCon persd

cute; Je ne perdrai pas celle-lci. »

Nous passons ici une longue critique des Menioires du mard-

chal de JSoailles *, ainsi que tous les lieux communs que debite

notre orateur sur I'importance de I'education des princes, a pro-

pos du choix qu'avait fait M. le prince de Gonde de I'abbe Millot

pour I'education de M. le due d'Enghien^

« Le caractere de I'abbe Millot offre des singularites plus

piquantes peut-etre que ses ecrits. II eut pour la retraite et la

solitude un gout ou plutot une passion qui lui a ete com-

mune avec d'autres gens de lettres ; mais il y joignit une

mani^re qui lui fut propre de se rendre solitaire au sein meme
des societes. Au milieu des hommes, il avait I'air d'un etranger

qui entend la langue du peuple chez lequel il vit, et qui n'a pas

rhabitude de la parler. En s'adressant k lui, on s'apercevait

qu'on interrompait ses pensees et quon lui demandait un effort,

et il avait autant de peine a sortir de lui-meme que la plupart

des hommes en eprouvent k y rentrer. Aucune discussion ne

decourageait son silence, parce qu'aucun d^sir de briller ne llat-

tait son amour-propre. 11 praliquait k la lettre la maxime dc

1. Lc dernier ouvrugc dc I'abbe Millot, et dont nous avons eu I'honncur dc

vous parler dans le temps. (iMeister.) Voir tome XI, page 44G.

2. La censure avait supprime le dernier membre de phrase de ce paragraphe,

k cause de la mention du ngm du due d'Enghien.
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quelques moralistes outr^s et du grand monde aussi severe

qu'eux, de ne laisser jamais paraltre comme de ne laisser jamais

entendre le moi,,, Ce silence habituel cependanl ne pouvait ni

inquieter ni d^plaire. M. Fabbe Millot avait Tart d'ecouter,

auquel Fontenelle attachait un si grand prix, et que dans sa vieil-

lesse il trouvait deji rare...; et son absence laissait un vide dans

ces mtoes societes ou, present, il ne paraissait tenir aucune

place... M. d'Alembert disait que, de tons les hommes qu'il avait

connus, M. I'abbe Millot etait celui en qui il avait vu le moins de

preventions et le moins de pretentions. »

Avec un pareil caractere, M. I'abbe Millot fut-il heureux ?

iNous qui I'avons beaucoup vu, nous n*en savons rien ; M. I'abbe

Morellet, qui ne I'a presque jamais rencontre, nous assure que

oui, « L'homme de lettres, dit-il, ainsi retire au dedans de lui,

jouit mieuxdela satisfaction intimeet douce que donne I'exercice

des forces de Tesprit ; il trouve un plaisir plus vif dans la medi-

tation, parce que son attention est plus profonde, et que ce plaisir

est toujoure proportionne a I'energie de I'attenlion... » Pour etre

leureux, suffit-il done de I'exercice des forces de I'esprit ? Le peu

[de bonheur dont nous pouvons jouir ne vient-il pas bien plus de

los sentiments que de nos idees ? et tout sentiment qui ne peut

communiquer auxautres, fut-ce m^me celui de la gloire, parait

bien triste et bien froid.

Ce qui, nousnc saurions le dissimuler, n'a paru ni beaucoup

>lus chaud, ni beaucoup plus int^ressant, c'est I'eloquent pan6-

^rique par lequel M. le marquis de Chastellux a repondu, en

[ualile* de directeur, au discours du recipiendaire. 11 n'y apour-

int aucun des titres academiqucs de M. I'abbe Morellet qu'on

it oublie d'y faire valoir, et son Manuel des wquisitenrs, et ses

Umoires contre la Compagnie des Indes, et sa traduction du

^fraitc des delits et des peines^ et son magnifique projet d'un

Urtionnaiir du commerce^ et lous ses sublimes travaux sur

r^conomie publique, sur la liberte, etc. « De si grands objets,

lui dit avec un calmc plein do finesse Tauteur de la FiHiritt^ pu-

}/flique^ de si grands objets n'echauflent pas moins votre ame que

mienne... » Et n*est-ce pas tout dire ?

Nous n'ajouterons rien a un (Aoga si justeraent m^rile, mais

lous ne pouvons nous dispenser de remarquer ici avec quelque

louleur que I'empire des lumieres philosophiques n'est pas en-
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core tout k fait aussi absolu que pourrait le desirer Tame brii-

laiite (lu marquis de Chastellux ou de I'abbe Morellet; c'est au

moment qu'on cel^bre avec tant de complaisance la victoire rem-

portee par ce dernier sur Tancienne Gompagnie des hides que le

gouvernement a ose se permettre d'en former une nouvelle ; c'est

au moment m^me qu'on cite en pleine Academic la belle lettre

de milord Shelburne, ou ce ministre reconnaissant remercie le

nouvel academicien d' avoir IMralisd ses principes, de 1*avoir

eclair^ sur les avantages de la liberte du commerce, libertepre-

cieuse qui sait concilier tous les inter^ts, c'est dans ce moment

meme que la France et I'Angleterre s'avisent de renouveler la re-

ciprocite de leurs lois prohibitives dans toute I'etendue, dans

toute la rigueur dont elles sont susceptibles. Et puis croyez en-

core, messieurs les philosophes, que les nations, devenues plus

dociles, cherchent veritablement a s'instruire. Helas ! je crains

bien que vous ne soyez encore rMuits longtemps' a ne chercher

qu'au fond de la Chine ou du Monomotapa lapreuve triomphante

des progr^s que vos ouvrages ont fait faire au genre humain.

Si, avec infiniment d' esprit, le discours de M. le marquis de

Chastellux a produit peu d'eflet, le morceau qu'a lu ensuite

M. Marmontel, De rautoritc de Vusage sur la langue, a excite

les applaudissements les plus vifs et les plus universels ; on y a

trouve plusieurs observations fines et justes, un style plein

d'energie et de grace, une foule d'expressions piquantes et

d'images ingenieuses. Qu'il nous soit permis d'en citer les traits

les plus remarquables :

« Dans la mani^re de s'exprimer, comme dans celle de se

v6tir, rusage diffto de la mode en ce qu'il a moins d'incon-

stance \ mais I'usage comme la mode ne reconnait pour r^gle que

le gout ; etselon que les moeurs publiques, le caract^re et Tesprit

dominant rendent le gout d'une nation plus raisonnabic ou plus

faniasque, I'usage est aussi plus sense ou plus capricieux dans

ses variations.

« Quand I'usage present, sa loi porte, il est vrai, quelque

atteinte k la liberte, maisne la detruit pas. Je puis par un detour

eluder sa decision, et par une fa^on de parler qui me plaise

eviter celle qui me deplait; ce sera une gene, mais non pas une

servitude... Si les lois positives de I'usage sont defectueuses, le

mal est fait; la langue est telle; des hommes de genie n'ont pas
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laisse de la rendre eloquenle... 11 reste k la parler comme eux.

« Si Texpression nouvelle ou rajeunie est douce k Toreille,

claire a I'esprit, sensible a rimagination ; si la pensee la sollicite

et si le besoin I'autorise ; si le tour en est anime, precis, naturel,

energique ; si elle est conforme k la syntaxe et au g^nie de la

langue ; si elle ajoute a sa richesse ; si par elle on evite une p^-

riphrase tralnante, une 6pith6te lache et diffuse ; si elle n'a point

d'equivalent pour exprimer une nuance interessante ou dans le

sentiment, ou dans I'idee, ou dans I'image, ou est la raison de

ne pas I'eniployer ?

(( Ge qu'ont fait les Latins pour donner de la grace a une

langue toute guerri^re est le chef-d'oeuvre de I'industrie ; et dans

les vers de Tibulle et d'Ovide elle semble realiser I'allegorie de

la massue d'Hercule dont I'Amour, en la fa^onnant, se fait un

arc souple et leger.

« Rien ou presque rien de la langue de Pascal n'a vieilli ; cela

prouve sans doute un gout pur et severe, maistrop severe ettrop

exquis; Pascal, en epurant la langue, I'a pour ainsi dire passee

k un tamis trop fin.

« La cour, dont le langage roule sur un petit nombre de

mots, la plupart vagues et confus, d'un sens equivoque ou demi-

voile, comme il convient a la politesse, k la dissimulation, k I'ex-

tr^me reserve, k la plaisanterie l^g^re, a la malice raffin^e ou a

la flalterie adroite, la cour a pu dans tons les temps negliger une

infinite d'expressions naives ou franches dont elle n'avait pas

besoin... L'expression fine et piquante a dil lui 6tre ch^re; elle

I'a du conserver ; elle a du consener de m6me le langage du

sentiment dans toute sa delicatesse comme essentiel au caract^re

de politesse et de galanterie qui est la surface de ses moeurs;

mais son dictionnaire n'a pas dil s'^tendre au deli du cercle de

ses besoins... II ne pent sulTire k I'homme qui pense fortement

et qui veut s'exprimer de m^me.
« Une communication habituelle entrc les diff^rentes classes

de la society fait que la langue du peuple d^robe tous les jours

quelque chose d'un monde plus cultiv6; et cello-ci, pour se d<^-

dommager, usurpe tous les jours quelques termes du langage

plus releve de I'eloquence et de la po^sie; ainsi, par degrtis, I'h^-

roi'que devient familier, le familier devient populairc ; en sorte

que la langue ^crite est, k I'dgard de la langue usuelle, comme
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nne !le au milieu d'un fleuve qui la ronge insensiblement et finira

par la submerger. »

M. Lemierre a termine celte seance par la lecture du qua-

triemeacte desa tragedie de Barnevclt j on en a beaucoup applaudi

le dernier vers. Le fds de Barnevelt a penetre dans la prison ; il

presente, end^tournant les yeux, un poignard a son p6re, et

Texhorte a prevenir la main des bourreaux en se donnant lui-

meme la mort : Caton, lui dit-il, se la donna,— Socrate, repond

le p6re, Socrate Vattendit,

COPIE

d'CNE LETTRE de SA MAJESTfi LE ROI DE SUfeDE

A M. ROCHON DE CHABANNES,

QUI LUI A DEDl£ SA COMEDIE DU JaloUX*.

« Monsieur Rochon de Chabannes, j*ai lu avec un veritable

plaisirvotre comedie du Jaloiix; elle ajoute encore a 1*opinion

qu'on s'est formee des talents distingues de I'auteur du Seigneur

hienfaisant, 11 serait a souhaiter que la scene fran^aise s*enrichlt

souvent de pareilles pieces ; elle conserverait par la son empire

sur les moeurs, et ne cesserait de transmettre au public les sen-

timents du gout et du comique epure.

« La dedicace que vous m'en faites est done un hommage
qui ne pent que me plaire, et ce sera pour moi un delassement

agreable de voir votre pi^ce jouee sur le theatre de Stockholm.

Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, monsieur Rochon de Cha-

bannes, en sa sainte garde.

« Votre alTectionne,

« GUSTAVE. »

J. Repr^sentde le 11 mars 1784.

i
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COPIE

d'dxe lettre de s. a. s. le dug regnant des dedx-ponts

Au chevalier de k^ralio,

MARECHAL DE CAMP AU SERVICE DE FRANCE,

QUI A et6 son GOUVERNEUR^

• De Carlsberg, le 23 fdvrier 1785 «.

(( J'ai appris, mon cher chevalier, que vos correspondanls

approuvaient ma conduite politique au milieu des evenements qui

agitent TEurope. Yotre suffrage m'est plus precieux que tout

autre, d'autant plus qu'eu sacrifiant personnellement desavantages

immenses au bien de ma maison, a I'amour de mes sujets, a

raon inebranlable fidelite envers mes allies, et enfin a mon hon-

neur et a ma gloire, je n'ai fait que reduire en pratique les prin-

cipes que vous m'avez inspires. G'est une satisfaction bien pure

de remplir ses devoirs d'honnete homme et de souverain
;
je

croirai pouvoir m'y livrer sans reserve dans cette conjoncture, si

votre amitie en devient le gage assure, et elle y mettra le sceau.

Recevez, mon cher chevalier, les nouveaux temoignages de la

sincere amitie avec laquelle je serai toute ma vie votre tr^s-

humble et tres-obeissant serviteur.

« Charles, P. P., due des Deux-Ponts. »

— Nous croyons devoir nous dispenser de faire l*analyse

(VAgncs lienuiu, drame h^roique, en quatre actes, en vers, donn6

pour la premiere fois sur le Th6«atre-Italien, le mardi 21 juin.

11 sulTira sans doute de rappeler h. nos lecleurs que c'est le m^me
sujet qu'on a vu traduit derni^rement avec si peu de succ^s au

Theatre-Fran(^ais, par M. Dubuisson, sous le titrc A' Albert el

Umilie, De ces deux imitations de la pi^ce allemande, la plus

fiddle, au denoument pr^s, c'est celle qui en a conserve le tilre

;

mais sa destin^e n'en a gu6re di^ plus heureuse.

1. LourvFAlix Guinement de Kcralio, n6 k Rennes en 1731, dirigca avec Con-
dillac r^ducation du prince dc Parmc. II mourut en 1793. (Cii.)

2. Cette lettre reroarquablc ne nous a ti^ confide que sous le scoau du secret;

mais, en la recueillant dans ces feuilles, nous n'avons pas pcnsd le trahlr. (Mbistbi.)
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Les trois premiers actes sont fort languissants. Les scenes

burlesques qu'on a oblige I'auteur d'attacher a chaque acte,

pour ne pas blesser le privilege exclusif qu'a la Comedie-Fran-

<jaise de jouer des pieces purement heroTques, sont d'autant plus

absurdes, qu'elles ne tiennent point du tout a Taction, et ne

produisent par consequent aucun effet, aucun contraste vrai-

ment theatral. La situation du quatrieme acte, ou le due force

son fils a determiner en sa presence Agn^s arenoncer a lui pour

detourner le glaive dont elle est menacee, a paru du plus grand

inter^t ; elle est forte et pressante, et les developpements de

cette sc^ne, qui appartient tout enti^re a Tauteur francais, sont

menages avec assez d'art. Quelques autres beautes de detail

semees dans ce dernier acte, et le denoument ou lep^re attendri

confirme le mariage de son fils, ont trouve grace devant le par-

terre ; 11 a mtoe demande I'auteur avec assez d'empressement

;

on est venu lui annoncer que I'auteur etait absent, mais qu'il se

nommait M. Milcent^ directeur du Journal de Normandie ^ Ge

nom, ce litre fastueux n'ont pas eu I'air de lui inspirer une

grande consideration. La pi6ce aetedonnee encore depuis quatre

ou cinq fois, mais n'a pas ete beaucoup plus suivie que si elle

n'eut eu aucun succ^s le premier jour. Le style de ce drame est

lache et plein de negligence.

— Une nouveaute de ce theatre qui a fait moins de fortune

encore, c'est VHeureuse Reconciliation, comedie en un acte,

m^lee d'ariettes, paroles de M. de Saint-Alphonse, musique de

M. Lachnicht. Le sujet de ce petit ouvrage est tire des Contes

moraux de M. Marmontel, et c'est assez le faire connaitre. Les

paroles et la musique ont paru egalement froides et tristes. Get

opera, represente pour la premiere fois le samedi 25 juin, n'a

pu survivre k la seconde representation.

— Claude et Claudine^ opera en vaudevilles, de M. Mension,

secretaire de M. de Beaumarchais, donne le mardi suivant, a

6t6 bien maltraite. En voici le sujet, si tant est que e'en soit un.

Glaude et Glaudine s'aiment ; mais I'un et I'autre ignorent ce

que c'est que le mariage. Glaude s'eloigne, on ne sait ou il va

;

mais k son retour il nous apprend qu'on I'a mis au fait. Glaudine

I.Lo Journal de Normandie, fond^ en 1785, a eu sous divers titrcs une longac

carriere dont on pout suivre les phases dans la Bibliographie de la presse de

M. Hatin, p. 293.
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->rt aussi ; elle s'endort et se trouve instruite k son reveil. Apres

cette education, si ingenieusement conduite, un seigneur qui leur

veut du bien les marie. La niaiserie de ce sujet n'est rachetee

par aucun detail agreable; mais le couplet suivant qui termine

la piece n'en a pas ete moins vivement applaudi.

Ouand unc pifece est applaudic,

C'est pour nous un trfes-grand bonheur,

Cela redouble notrc cnvie-

De plaire encore au spcctateur.

Mais quand Tamatcur fait la mine

Et ne vcut point revoir Tacteur,

La pifece alors est la Claudine,

Et le vrai Claude c*est Tauteur

— Le Theatre-Italien a ete bien dedommage du peu de suc-

ces de toutes ces nouveautes par le debut interessant de M"' Re-

nau4', qui aux graces de son age (elle vient d'atteindre a peine

sa quinzi^me annee), a une figure aimable et decente, a la plus

delicieuse voix que nous ayons jamais entendue, reunit encore

un gout de chant naturel infmiment rare et la plus excellente

methode. Sa voix a peu d'etendue ; mais il parait impossible

d'en concevoir une plus juste, plus pure et plus facile; sans

recherche, sans mani^re, elle n'est belle que de sa propre beaute;

sans effort, elle fait sentir jusqu'aux moindres nuances et du

chant et des paroles ; I'ariette la plus difficile semble s*echapper

de ses 16vres comme le chant le plus propre a sa voix; et cette

esp^ce de talent, i nos yeux du moins, parait tenir du pro-

dige. Tout Paris fa vue avec ivresse et ne se lasse point de

Tentendre. Si la mani^re dont elle joue la sc^ne laisse beaucoup i

d^sirer, la timidite de son age pent lui senir sans doute d'ex-

cuse; et quoique son jeu ne soit jamais aussi anime qu'il devrait

I'^tre, 11 ne paratt manquer au moins ni de finesse ni d' intelli-

gence. Les r61es de son debut qu'elie a rendus avec le plus d'in-

I.RoM Renaud, nte k Paris en 1767, fut 6l6ve de Richer, ddbuta en 1781 au

concert-gpiriiucl et quatre ans apres au Th6Atre-IUlicn. En 1792, elle 6pousa un
auteur dramatique, Lceillard d'Ayiigny, et se relira du llic-airo I'anniie suivanle.

Selon F^tis, cllo vivait encore en 1840, mais nous ignorons la dale de sa inorl.

Sa scpur, Sophie Renaud, parut quclquo temps sur lo m6mo tho&tre et prit sa

retraite vers la mfime ^poque.
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t^rfit sont ceux de Zdmire et de la Belle Arsdtuj elle les a

chant^s tous avec une superiority qui promet de laisser bien

loin derri^re elle et ses emules et ses modeles.

— Testament de M, Fortune Bicard, mattrc d'arithmc-

tique li /)***, hi et public d Vaudience du hailliage de cette

xille, le i9 aoilt d784; brochure in-8% de trente-six pages.

Cette plaisanterie est de M. Mathon de La Cour, des Academies

de Lyon etdeVillefranche; SiUieur d'une Dissertation siir laddca-

dencc des lois de Lycurgue^ qui a remporte le prix a I'Academie

des inscriptions ; d\i Journal de musique; de plusieurs articles

du Journal des dames, etc., et qu'on ne pardonnerait point a la

posterite de confondre avec M. Maton, auteur des Victimes, de

Vanhrok, et de beaucoup d'autres poesies d'une originalite fort

insipide.

L'auteur dispose dans ce testament d'une somme de cinq

cents livres, produit d'un louis que lui avait donne son grand-

p^re, il y a soixante-deux ou trois ans, en lui disant qu'avec I'eco-

nomie et le calcul rien n'est impossible a Thomme. Pour remplir

compl^tement le voeu de son ai'eul, il partage cette somme en

cinq portions de cent livres chacune, qu'il ordonne de faire

valoir comme les premieres vingt-quatre livres sur le pied de

cinq pour cent, en ajoutant toujours au capital Tinteret de

rinter^t. Au bout de cent ans, la premiere somme sera portee

a treize mille cent livres. II veut qu'on en forme un prix pour

la meilleure dissertation theologique dans laquelle on aura

prouv^ la legitimit6 des interets des prets de commerce. Avec

la seconde somme, qui au bout de deux cents ans ne sera pas

moins d'un million sept cent mille livres, il fonde quatre-vingts

prix pour I'encouragement des lettres, des sciences, des arts,

de toutes les connaissances et de toutes les vertus. La troi-

si6me portion, qui aura produit plus de deux cent vingt mil-

lions, est destin^e k etablir cinq cents caisses patriotiques de

prfit gratuit pour secourir les citoyens les plus honnetes et les

plus industrieux ; il n'en reserve que trente millions pour

fonder douze musses dans les principales villes du royaume.

La quatri^me somme, cent ans apr^s, se montant a pres de

trenle milliards , sera employee k faire batir dans les situations

les plus agreables qu'on pourra trouver en France cent villes de

cent cinquante mille ames chacune. Enfin la derni^re somme de
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cent livres s'elevant, avec tous les inter^ts de cinq cents ans,

a plus de tiois mille neuf cent milliards, il en sera fait I'emploi

suivant :

« Six milliards seront consacres a payer la delte nationale de la

France, sous la condition que les rois nos bons seigneurs et mai-

ires seront supplies de permettre qu'a I'avenir les controleurs

generaux subissent, avant d'entrer en place, un examen pr^alable

sur I'arithmetique

;

« Douze milliards seront employes de meme a payer la dette

de I'Angleterre. Je suppose, comme on le voit (dit Fortune Ricard),

que ces deux dettes naiionales n'auront fait que doubler avant

ce temps; ce n'est pas que je doute du talent de certains minis-

tres pour les porter bien plus haut, mais leurs operations en ce

genre se trouvent ordinairement contrariees par une infinite de

circonstances ; ce qui me fait presumer que ces dettes ne feront

au plus que doubler

<( Je supplie les Anglais de ne pas refuser cette legere marque

de souvenir d'un homme qui, a la verite, est ne Frangais, mais

qui estimait sincerement leur nation, et qui surtout a toujours

eto I'admirateur du magnifique ouvrage que Newton a intitule

ArithmHique universelle, Je desirerais bien que, en reconnais-

sance de ce legs, la nation anglaise consentit a appeler les Fran-

Qais ses voisins et non ses enneiyiis natureIs,,,; mais je nose rien

exiger a cet 6gard.

«r Trente milliards seront employes k faire les fends d'une

rente de quinze cents millions k partager en temps de paix entre

loutes les puissances de I'Europe. En temps de guerre, la portion

de I'agresseur sera donnee a ceux qui auront ete attaques injus-

tement. »

On offrc a Sa Majeste six milliards pour remplacer le pro-

duit des loteries; un milliard pour ajouter k la portion con-

grue de tous les cures; deux milliards pour payer les mois

de nourrice; quatre milliards pour des d^frichements ; deux

milliards |)our I'affranchisscment des vassaux ; vingt milliards

pour fonder quarante mille maisons de travail ou ateliers pu-

blics, etc.

A travers tous ces calculs de millions et dc milliards, on ren-

contre quelques vues, quelques projets d'utilite publique d'au-

tant plus interessants, qu'il serait possible de les ext^culer sans
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attendre qu*on eut accumule toules les ressburces ofTertes par la

generosite de Fortune Ricard •.

— Mhnoires pour servir il Vhistoire de M, de Voltaire^ dans

lesqneh on trouvera divers hrits de lid pen connus sur ses dif-

fdrcnds area Jean-Baptiste Boussemi et d'autt^es gens de letfres;

tin grand nomhre d*anecdotes et une notice critique de ses pihes

de thhUrc. Deux petits volumes in-12. A Amsterdam, 1785 ^

Nous n'avons pu decouvrir encore qui etait I'auteur de cette

compilation; mais on est assez tente de le prendre pour un

homme de jugement; car il a si bien senti lui-meme le peu de

raison, le peu d'esprit qu'il pouvait avoir, qu'il s'est determine a

n*en faire a peu pr^s aucun usage. II n'y a pas, je crois, en tout,

dans ces deux volumes, vingt pages qui appartiennent a M. Tano-

nyme; et il sufllt de lire une seule des reflexions dont il s'est cru

oblige d'enrichir ce recueil, pour reconnaitre qu'on ne pent lui

savoir trop de gre d'une semblable reserve. Les successeurs de

maitre Freron ont ete ravis d'y voir rappeler Tanecdote sui-

vante :

On avait decouvert que le jeune Arouet voulait enlever

M"* Pimpette, la plus jeune des filles de M'"® Du Noyer. 11 fut

renvoye a Paris a son pfere, qui ne voulut pas le voir, et qui obtint

une lettre de cachet pour le faire enfermer. « Je n'ose me mon-

trer (ecrivait alors le jeune poete); j'ai fait parlera mon p^re:

tout ce qu'on a pu obtenir de lui a ete de me faire embarquer

pour les iles, avec du pain et de I'eau... » Que de scandales!

s'eerie pieusement I'honnete journaliste, que de scandales epar-

gnes a I'Eglise et aux bonnes raoeurs, si la Providence avait

pei-mis qu'un projet si raisonnable eut ete execute a la lettre!...

— Que de pareilles atrocites sont edifiantes! Elles sont trop

risibles au moins pour qu'on puisse en 6tre indigne.

Avec quelque platitude que ces Memoires soient rediges, on

les parcourt sans ennui, parce qu'on y trouve un grand nombre

1. Cinq ans plus lard, le vertueux Franklin proposa aux villes de Boston et

de Philadelphie rcx6culion d'un semblable projet, dans un codicille annex6 a son

testament, le 23 juin 1789. (Cii.)

2. Barbier qui, en 1814, dans ses notes sur Grimm, disait avoir entendu attri-

buer cct ouvrage au marquis de Puys^gur (le mCme a qui I'on doit VAnalyse du
spectacle de la nature de Pluclie, et la Sanction de I'ordre naturel), le met en

1823, dans sa seconde edition du Dictionnaire des anonymes, sur le compte de

Cbaudon. (Cu.)
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de lettres et de pieces fugitives deM. de Voltaire, dont quelques-

unes D*avaient point encore paru, ou qui ^taient du moins peu

connues.

— Pohies diversea de M. Hoffman, un volume in-12. M. Hoff-

man a recueilli dans ce volume les petites pieces fugitives qu'il

avait r^pandues depuis quelques annees dans plusieurs ouvrages

periodiques : elles ont bien pu perdre quelque chose a se trou-

ver ainsi rassemblees; maison y reconnaitra souvent encore avec

plaisir ce ton aimable, ce ton m6l6 de philosophie, de finesse et

de naivete qui a fait remarquer ses premiers essais, et particu-

li^rement ses Fables.

— OdeSj par M. Castera, un volume in-18. Ce qui manque

le plus essentiellement h. ces Odes, c'est la verve, I'elan propres a

la poesie lyrique. On y trouve quelques strophes agreables, des

vers faciles. L'auteur cel^bre ceux de nos guerriers qui ont fait

les derni^res campagnes de I'Amerique et qui s'y sont illustres,

M. le comte d'Estaing, M. le marquis de Bouille, etc. ; mais assu-

rement ce n'est pas ainsi que les eut chantes Pindare ou Tyrtee.

PRIERE d'uN FRAXCAIS

A LA SAINTE VIERGE.

M^re de notre R6dempteup,

Priez pour un pauvre p6cheur

Qui n'a jamais, d'honneur, pu croirc

to mot de toute votre hlstoirc.

l&PIGRAMME

PAR u. ART A CD, AUTEUR DE LA CetUenaire de Molidre.

Aprfes tant dc dramcs manqut'S

Thalic k bon droit sc crolt veuve ;

Nos tragiques nouvcaux soDt aussi r^voques :

Melpomene a fait Maison-IVeuve.
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AOUT.

11 n*y a encore jusqu'ici que cinq spectacles ouverts tons les

joui-s dans la nouvelle enceinte du Palais-Royal, les Ombres chi-

noiseSy les Pyginves francais, les Vi'ais Fantoccini italiens, les

Variith-AniusanteSy et les Petiis Comediens de M. de Beauj'o-

lais. Cette derni^re troupe, voyant que ses bamboches, ses grandes

marionnettes de bois attiraient peu de monde, vient de hasarder

une nouveaute qui lui a parfaitement reussi ; ce sont de petits

operas-comiques dont des enfants jouent la pantomime sur le

theatre, tandis qu'on chante ou qu'on joue leur role dans la cou-

lisse *.

L*execution en est conduite avec tant d'intelligence qu'il

est difficile, sans I'avoir vue, de se faire une idee de 1' illusion

qu'elleproduit ; I'accord du geste et de la parole est si juste et si

parfait, que, meme apres en avoir ete prevenu, on est encore

tente de douter qu'il y ait veritablement deux personnes qui se

partagent ainsi le meme role. Avecquelque clarte que I'abbe Dubos

ait tente d'expliquer tons les passages de Quintilien, de Seneque

et de Ciceron, relatifs k ce partage que les anciens avaient cru

devoir faire de la declamation, comme 1'imagination, ainsi qu'il

I'observe lui-meme, ne supplee point au sentiment, cet essai, fait

avec tant de succes sous nos yeux, en a rendu 1' explication bien

plus sensible encore. Seneque a remarque que Ton voyait avec

etonnement sur la sc^ne le geste des comediens habiles atteindre

la parole et la joindre pour ainsi dire, malgre la vitesse de la lan-

gue; mais^ tout etonnant sans doute que pent paraitre cet accord,

il est fonde sur un principe fort naturel, et dont les anciens

avaient developpe la theorie et la pratique avec un soin extreme ;

ce principe, c'est qu'il est une musique pour les mouvements du

corps comme pour les progressions de la voix ; on distinguait en

consequence la musique hypocritique, qui enseignait asuivre la

mesure en faisant les gestes, de la musique metrique, qui ensei-

gnait a la suivre en recitant ; ainsi I'acteur qui recitait et I'acteur

1. Les deux premiers ouvrages de ce genre qui ont 6i& jou6s sur ce theatre.

sont le Vieuxsoldat et VAmatcur de musique. Nousignorons I'auteur des paroles;

celui de la musique est M. Fromcnt, un des premiers violons de l'0p6ra. (Meister.)
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qui faisait les gestes etaient obliges de suivre une m^me raesure

(lont Tun et Tautre devaient egalement observer les temps, et

leur declamation la plus simple etait toujours une veritable

musique, puisqu'elle etait notee.

Ce qui avail donne sans doute aux anciens la premiere idee

de partager de cette mani^re entre deux personnes I'ex^cution du

meme role, c'est I'immensite de leurs theatres, ou I'acteur recitant,

oblige de donner a sa voix toute I'etendue dont elle etait suscep-

tible pour se faire entendre, n'aurait plus conserve assez de force

l)our joindre a ce premier effort ceux qu'exigent les gestes d'une

action vive et soutenue. Peut-6tre est-c^ ^ effet un travail au-

dessus des forces humaines que celui de doi.ier en m^me temps

a sa voix et a ses gestes la chaleur, la vivacite, 1'expression,

rharmonie et la force qu'exige une execution parfaite ; car il ne

faut pas oublier qu'il n*y a point d'effet dramatique sans une

sorte d'exag^ration, et cette exageration simultanee des gestes

et de la voix suppose, m^me sur nos theatres ordinaires, un

effort dont la violence et la fatigue sont extremes.

Les Comediens italiens se sont dispenses de faire toutes ces

reflexions; le succ6s de cette nouveaute leur a paru une atteinte

formelle au privilege exclusif de chanter qu'ils out achete de

TAcademie royale de musique, et comme leurs parts annuelles ne

passent guere de trente a trente-deux mille livres, ils se sont

plaints hautement de la ruine prochaine dont les mena^ait une

concurrence si redoutable. Leurs sollicitations ont dte si pres-

santes, qu'on a interdit, au moins provisoirement, k la petite

troupe de continuer les representations de ce genre ; il ne lui est

plus permis de jouer que des pantomimes muettes ou des bam-

Ibochades.

Les acteurs du Theatre-Franrais ont juge sans doute aussi ce

loment plus favorable qu'un autre i renouveler leure pers^cu-

ttions contre tons les theatres forains. lis viennent de r^pandre

un iMemoire trfes-grave et tr^s-moral, dans lequel ils font valoir

avec beaucoup de dignite tons les anciens titres qui leur ont ^16

accordds par Louis \1V et par son successeur; oubliant enti^re-

ment leur int^r^t personnel, ils ne se sont occupes que de la

cause des moeurs et du bon goi"it (Pouvait-elle 6tre en de

meilleures mains?) Un des principes les plus neufs que nous

ayons remarqu6s dans cet 61 range Memoire, c'est que T^mula-

XIV. 43
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tion, utile dans les metiers, n'est que dangereuse dans les arts,

et particuli^rement dans celui de la Gomedie ; que si la concur-

rence des talents pent produire quelque bien lorsqu'elle est ren-

fermee dans les limites du m^ine theatre, elle devient funeste

lorsqu'elle a lieu entre deux troupes differentes (c'est-k-dire

que Tamour-propre des talents n'est pas d'une rue k I'autre ce

qu'il est sous le m6me toit, etc.) Ce Memoire est signe La Malle;

et nos faiseurs de calembours n'ont pas manque de dire que La

Malle raisonnait comme un coffre,

Les directeurs des petit spectacles ont repondu a cet ecrit

par un autre qui n'est guere plus raisonnable ; ce sont deux

coups de pistolet en I'air ; il ne s'ensuivra, selon toute appa-

rence, ni mort ni jugement,

— TMdtre a Vusage des jeunes personnes ; un volume in-8%

avec cette epigraphe :

Lecon commence, example ach^ve.

La Mothe.

Ce nouveau volume des OEuvres de M'"" la comtesse de Genlis

ne contient que des drames tires de I'ficriture Sainte, la Mort

d'Adam, imitee de I'allemand de Klopstock, Agar dans le desert,

Isaac^ Joseph, Ruth et Nodmi^ la Veuve de Sarepta, le Retoiir

de Tobie, A I'exception des deux premieres pieces, ou Ton trouve

quelques traits d'une conception assez poetique, toutes les autres

ont paru froides et seches. Ce qui leur manque essentiellement

est cette simplicite de moeurs et d'expression, cette teinte austere,

antique, le seul charme dont de pareils sujets pouvaient 6tre

susceptibles. 11 n'y a vraiment que Tame et I'imagination d'un

grand poete qui puisse nous transporter avec succes dans ces

temps recules de I'enfance du monde, dans ces temps dont la

peinture ofTre si peu d'objets, si peu de couleurs a saisir, et qui

ne peuvent interesser que par le caract^re d'originalite le plus

simple, le plus pur et le plus vrai.

— On a donne, le lundi 8, sur le Theatre-Francais, la pre-

miere representation de Verseuil et Melrour, comedie, en vers

et en un acte, de M. Andre de Murville, auteur de celle du Ren-

dez-vous du mari, representee il y a quelques annees sur le

meme theatre.

L'intrigue de cette petite pi^ce est la mtoe absolument que
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celle de la Faus.se Incomtance, comedie en un acte, jouee il y a

sept mois sur le Theatre-Italien, dont nous eiimes Thonneur de

vous rendre compte dans le temps *. M. Radet, auteur de la Faiisse

Inronstance, en faisant paraitre sa pi^ce, annonc^a dans les jour-

naux qu'il etait instruit que M. de Murville s'etait occupe du

menie sujet pour la sc^ne francaise, mais qu'il croyait que ce

sujet apparlenait a tout le monde. M. de Murville avait cependant

quelques droits a en regarder la propriete comnie un bien de

faniille; car le fonds de cette comedie est a M"^ Arnould, sa

belle-mere. Cette actrice cel^bre, qui a fait si longtemps I'orne-

ment de notre scene lyrique, vivait depuis plusieurs annees avec

le sieur Belanger, architecte deM. le comte d'Artois. II se plaignit

des assiduiles de Florence, un des plus tristes acteui-s du

Theatre-Francais. Ses reproches la fatiguerent enfm, et M"« Ar-

nould lui ecrivit qu'elle voulait rompre avec lui, et le priait de

ne plus remettre le pied chez elle. Le sieur Belanger, en rece-

vant cette lettre, imagina de s'en servir pour tourmenter sou

inconstante et son heureux rival; il la renvoya k celui-ci sous

une autre enveloppe, a son adresse, entre trois et quatre heures

(lu matin. Florence, qui n'ignorait pas la jalousie du sieur Belan-

^'cr, qui savait qu'il avait exige depuis longtemps son renvoi, ne

douta pas un instant que M"** Arnould ne I'eut sacrifie a son

ancien amant, et ne reparut plus chez elle. M"« Arnould ne con-

cevait rien a ce proc6d6; et Belanger eut le plaisir de jouir de

>a petite vengeance, en retardant autant qu'il put I'explication

qu'il etait impossible qu'elle n'eiit pas enfin avec Florence. On

use croire que cette actrice, sans avoir besoin, comme dans la

pifece de son gendre, de deux explications pour demeler ce petit

incident, eut I'art d'arriver plus vite au denoument; et M, de

Murville eQt bien fait sans doute de Timiter en ce point.

Les deux comedies, quant a la conduite de I'intrigue, diffe-

rent assez pen I'une de I'autre ; mais celle de M. de Murville est

generalement mieux ecrile que celle de M. Radet : les vers eu

1. La Faiisxe Inconntance fut rcpr6»cnt(Se lo 86 novcmbre 178i. Lo manu-

scrit do (totha n'cn conticnt aucun conipto rendu. Getto larunc, nc xornit point a

regreiter ni Ton s'en rapporto au jugonicnt qui on est ap|>orli^ dans les .Wmoires

ftcrtts : « Cette piiVe, dont Ic fonds est pcu saillant, nc m6rito pas qu'on en parlo

plu!4 au long; si Ton voulait a'y arr^tcr, on en pourrait critiqucr Jusqu'au litre,

qui n'est pas juste. »
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sont plus soignes, les premieres scenes sont remplies de details

qui ont 6ie fort applaudis ; les derni^res ont paru languissantes

;

le denoument, retarde trop longtemps sans aucune vraisem-

blance, ne pouvait 6tre et n'a ete d'aucun elTet.

— On a donne, le jeudi 18, sur le meme theatre, la pre-

miere representation de Liicetle, comedie en trois actes, m61ee

d'ai'iettes. Les paroles sont de M. Lantier, connu par deux come-

dies representees au Theatre-Fran^ais, Vhnpaticnt et Ic Flat-

teur, et par un recueil de vers et de prose, intitule les OEiwres

de Vahhd Moiiche, etc. La musique est de M. Frizeri, auteur de !

celle des Souliers mordorh, qui eut dans le temps une sorte de

succfes.

Cette nouveaute a ete si mal accueillie qu'il n'a pas ete pos-

sible de I'achever; elle a ete interrompue a la moitie du second

acte. Le sujet de la piece, autant que nous avons pu le deviner,

parait avoir ete emprunte du roraan de Pamdla; mais lamaladresse

du poete n'en a pas su tirer une seule situation interessante, et

la musique, sans intention, sans caractere, n'a pas peu contribue

aaugmenter encore I'ennui et la mauvaise humeur du public; il

y a longtemps qu'on ne Tavait vu exercer une justice aussi

severe. J
— Dans le nombre des suicides commis cette annee k Paris, '

il n'en est aucun qui ait inspire autant de regrets que celui de

M. Pierre Chabrit, conseiller au conseil souverain de Bouillon et

avocat au parlement de Paris. II n'avait gu^re plus de trente ans,

et s'etait deja fait connaitre d'une maniere tres-estimable par un

ouvrage intitule De la monarchie francaisey ou de ses lots,

ouvrage assez inegalement ecrit, qui laisse beaucoup a desirer

quant k la clarte du style et au choix des matieres, mais ou Ton

trouve sur les antiquites de notre legislation des recherches utiles

et savantes. L'Academie fran^aise avait dispose I'annee derniere,

en sa faveur, du prix fonde par M. de Valbelle ; il avait encore

os6 compter cette annee-ci sur la meme ressource. Grace aux

intrigues ou aux sollicitations de M. de La Harpe, ce bienfait lui

a ete enlev6 pour 6tre donne au sieur Andr6 de Murville, dont la

femme, liUe de M"- Arnould, est une blonde tres-blonde, mais

d'une physionomie assez piquante et d*une douceur de caractere

digne de I'exemple et des lecons qui ont forme sa jeunesse.

L'honnete M. Chabrit, reduit k six cents livres de rente, s'est
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permis de croire, dans un de ces malheureux moraenls d'hu-

meur qui font voir les choses comme elles sont, que dans sa posi-

tion il etait infiniment plus aise de mourir que de vivre, et il a

eu recours a une forte dose d'opium ; on Fa trouve mort dans

son lit. Get infortune s'etait trop presse ; car, le matin m^me qu*il

venait de terminer sa carriere, un ami allait lui annoncer qu'il

avait obtenu de M. le controleur general une pension qui aurait

sufli a ses besoins. Feu M. Diderot I'avait recommande il y a

quelques ann^es a Sa Majesty Timp^ratrice de Russie, par une

lettre qu'on vient d'imprimer a la t^te du second volume de son

livre, lettre que Sa Majeste imperiale n*a peut-^tre jamais recue,

et dont les exagerations d'ailleurs n'auraient 6te gu^re propres a

lui donner une grande confiance ; notre bon philosophe y pro-

teste que M. Chabrit est au-dessus de lui Diderot tout juste

autant qu'il est au-dessous de I'auteur du Breviaire de Sa Majeste

imperiale : tEsprit des lots,

Une mort bien plus genereuse que celle de M. Chabrit est

celle d'une pauvre courlisane, nommee Pauline. EUe aimait un

jeune officier que son p^re avait fait enfermer, parce qu'il crai-

gnait que le jeune homme ne fit la folie de I'epouser. Elle s'est

empoisonnee avec de Teau-forte melee avec du sublime, apr^s

I

avoir ^crit au p6re pour lui demander la liberty de son fils comme

le prix de la moit a laquelle elle se devouait, et qui rendrait

desormais sa captivite aussi inutile qu'elle etait injuste et bar-

bare. Au defaut de la lettre originale qu'il ne nous a pas ete pos-

lible de nous procurer, voici celle qui a 6t^ recueillie dans tous

les papiers publics; elle est de M. Artaud, qui connaissait beau-

coup cette interessante victime de Tamour, bien digne, sans

doute, d'une origine plus pure et d'un meilleur sort.

« Monsieur, votre fils m'aimait, et je I'aimais beaucoup moi-

m6me. Vous avez craint que cette vive inclination ne finit par le

(leshonneur, et cette crainte a fini par vous rendre a son egard

plus barbare qu'il n'est peut-^tre permis k un p6re de I'^lre. Je

croirais I'^tre encore plus que vous, monsieur, si je ne prouvais h.

cct objet cheri que son bonheur a toujours (it6 I'uniquebut deson

;iniie. Sa captivite doit cesser au moment ou vous apprendrez

que je ne suis plus. J'ai pris une route siire pour arriver promi>-

lement au tombeau. Voici les dernicrs caract^res que je trace, et

je charge une amie d'y joindre mon extrait mortuaire. G*est vous
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qui m*avez tuee, mais je ne vous le reproche pas. Lisez ceci de

sang-froid comme je vous I'ecris; rendez la liberie a voire fils,

rendez-la-lui genereusement, et rrempoisonnez pas ce don en

lui apprenant lout ce qu'il me coule, il ne le saura que trop tot;

il saura comment je me suis punie pour lui seul d'un attache-

ment qui ne devait fmir qu'avec mes jours. Celui-ci est le der-

nier de I'infortun^e

(( Paulink. »

— Le Cousin Jacques est deja connu dans la republique des

lellres par plusieurs poemes passablement lunatiques, tels que

Hurluberlu^ Turlututu^ Marlhoroug, et les Peiites-Maisom du
Parnasse. Aucun de ses ouvrages n'avait fait beaucoup de sen-

sation. Le dernier nous avail appris que I'auteur se nomme
M, Bejfroy de Reigny ^

: tout ce que nous en avons pu savoir

de plus, c'est que c*est un jeune homme assez bien ne, mais

sans fortune, et que I'abbe Aubert, le redacteur des Petites-

Affiches, a bien voulu prendre sous sa digne protection. Tous les

ecrits du Cousin Jacques se distinguent par un tour d' esprit

nalurel etgai, mieux encore par un ton infiniment facile et leger

;

mais le litre de ses differentes productions est bien plus singu-

lier, bien plus bizarre que n'en est le fonds ou le style; on n'y

rencontre ni pensees neuves ni images hardies, point d'^cart

d'esprit ou d'imagination ; c'est un badinage continuel, mais

dont I'heureuse simplicite pourrait plaire, si de tous les genres

de monotonie celle de la frivolite ne devenait pas a la longue la

plus fatiganle et la plus ennuyeuse. Le poeme de Marlhoroug

est peul-elre le plus soigne quant a la versification; la couleur

en est plus vive, plus animee; mais le fonds est egalement

depourvu d'inler^l et de poesie. On aper^oit du moins dans les

Pelitcs-Maisons du Parnasse une sorte de dessein ; ce sont quel-

ques idees du Temple du goiit, du Pauvre Liable, du liusse a

PariSj delay^es bien leg^rement dans un assez gros volume. Les

Lunes prometlent plus de variele ; le conte de M, VAmoureux,

la Relation de VErmite de Paris offrent des details agreables; la

narration en est assez rapide; quelques-unes des pieces fugi-

1. Louis-Abel Bcffroy de Reigny, ne k Laon en 1757, mort a Paris en 1810.

Tous les lettr6s connaisscnt lo portrait que M. Cli. Monselet a fait du Cousin

Jacques dans les Oublies et les Dedaignes.

\
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lives rassemblees dans ce recueil sont encore d'une louche aima-

ble el spiriluelle. Tout cela annonce de Tespril el du lalenl; mais

jusqu'ici c'esl de I'esprit el du talent qui ne s*appliquent a rien.

Voulut-on n'6lre que plaisant, on ne Test pas longtemps avec

succ^s sans un fonds d'idees et de connaissances plus ou nioins

riche, ou sans une imagination assez originale, assez feconde

pour y suppleer.

EPIGRAMME,

PAR M. MASSON DE HORVILLIERS.

Lorsqu'autrefois on a vu Rivarol *,

Vrai Laridon, n6 dans un lourne-broclie,

Se nommer comte en descendant du coche»

Bien est-il vrai qu'il a fait par ce vol

Rire Paris et son bourg de Bagnol *;

Mais aujourd'liui que Garat lui reproche

D'avoir pille Condillac et Buflfon,

L'on ne rit plus, et de par Apollon

Au pilori du Parnasse on accroche

Le plagiaire et le comte gascon.

— M. de La Clos, auteur des Liaisons dangereuses, se trou-

vant dans un souper oii des purisles qui n'ecrivent point s'e-

gayaienl sur la duret^ des vers de M. Lemierre, s'est permis de

faire ainsi son epilaphe precoce. Quelque plaisanle que soil Thar-

nionie imitative qui en fait le nitrite, on ne se pardonnerait pas

de rappeler ici cellc ^pigramme, si la malignity s'etait moins

pressc^e k la repandre. L'homme de lettres sur qui porte cette

malice est si estimable que I'envie m6me ne pent s'emp6cher de

le respecter. Tout inculle qu'est souvenl le style de ses ouvages,

il reslera de lui sans doule plus de beaux vei-s que d'un grand

nombre de nos poetes k qui la critique n'eut jamais a reprocher

la m6me negligence.

Passant, cntre en cet antre et pleure sur ce roc

In rare et grand auteur qui passa la noire onde,

1. L'autourdu Ditcours sur l'umver$aHt4 de fa langue firanfaise,dont II. Garat

vicnt do donocr dans lo Mercure un bon extrait, bien juste, commc on Ics fail

^ans Jalousie et sans partialit6 lorsqu'on croit tyoir i so plaindre dc Tftuteur k
•pii Ton reut rondre justice. (Mbistbr.)

2. Bourg o(k les p^res de Rivarol ont toujoura 6t6 cabarctiers. (Id.)
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Ravi d'avoir avant tir6 de son estoc :

Le trident de Neptune est le sceptre du monde *.

— Nicolas-Thomas Barthe, de Tacad^mie de Marseille, auteur

de la lA'ttrc de Vahhd de Rancd, de VAmateur, des Fausses Infi-

dHith, de la Mi^re Jalouse, de VHomyne personnel, de VAmi
du mari, est mort a Paris, le 17 juin, des suites d'une hernie

negligee. II n'avait que cinquante et un ans, et venait de ter-

miner un poeme en quatre chants, imite de VArt d'aimer,

d'Ovide.

N6 k Marseille, de parents honn^tes et qui avaient acquis

dans le commerce une fortune assez considerable, il fut 6leve

chez les P6res de I'Oratoire, dans le college de Juilly, et se livra

de bonne heure au gout que lui avait inspire la lecture des poe-

les. 11 ne sen laissa distraire que par les amusements de la

societe, oii I'agrement et la vivacite de son esprit I'auraient fait

accueillir avec plus d'empressement encore si les defauts de son

caractere n'avaient pas nui trop souvent k Tamenite de son com-

merce.

Le climat brulant sous lequel il etait ne, en exaltant sa t^te

et son imagination, avait influe fort desagr^ablement sur son

humeur ; il etait sujet a des acc^s de violence, qu'il avait

d'autant plus de peine k se pardonner lui-meme, que leur explo-

sion etait presque toujours encore plus ridicule pour lui quelle

n'etait facheuse pour les autres; c'^tait la colere, I'impatience

d'un enfant mal elev6.

Si ramour des lettres et de la celebrite fut sa passion favo-

rite, cette passion avait pourtant trois ou quatre rivales fort dan-

gereuses, la passion du jeu, celle de la bonne ch^re, et sur toutes

choses la personnalite la plus decidee, la plus minutieuse et la

plus comique peut-^tre qu'on ait jamais songe a presenter au

theatre; aussi, lorsqu'il nous eut donne son Ilomme personnel,

qui ne r^ussit que fort m^diocrement, Ton ne manqua pas dei

dire : « Comment s'ctonner qu'il n'ait pas mieux saisi ce per-

sonnage? Pour le voir dans son veritable jour, le modele 6tait,

troppr^s du peintre. »

4. Jl faut savoir que M. Lcmierrc appelle mon vers ce dernier vers, qui est

lire d'une de ses premieres pieces couronn^es par rAcad<imie. On I'a grav<3 sur

la porte de I'arsenal de Toulon. (Meister.)
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Ses travers cependant tenaient bien moins a son ame qu'a

son caract^re, a ses habitudes; il ne manquait au fond ni de

bonte, ni de justice, ni meme de sensibilite. II eut des amis dont

il fatiguait souvent 1'indulgence, rnais dont il m^rita de conser-

ver Tattachement. Lie depuis longtemps avec le vertueux M.Tho-

mas, il le suivit dans plusieurs des voyages qu'il fut oblige de

faire pour sa sante. Lorsqu'on leur servait quelque bonne cr^me,

il en laissait a la verite le moins qu'il pouvait a son ami malade;

mais c'etait cependant pour ne point se separer de lui qu'il avait

abandonne tous les amusements qui I'attachaient au s^jour de

Paris, et cet ami, quoique absent au moment de sa mort, a 6t6

encore le dernier objet de ses soins et de sa pensee. Une des

depenses qu'il faisait avec le plus de plaisir etait de donner a

diner; mais a la t^te de la lisle des convives, qu'il ne manquait

jamais d'ecrire lui-m6me, se trouvait toujours Moi. 11 avait la

vue fort basse; lorsqu'il ne pouvait distinguer un plat d'un bout

de la table a I'autre : « En ai-je mange? disait-il k son domes-

tique; vite, apportez-le-moi...; » et, apr^s I'avoir examine a son

aise, il le renvoyait sans facon, et faisait prier la personne devant

laquelle le plat etait place de lui en servir.

Colardeau avait ete de ses amis, mais il ne le voyait plus

qu'assez rarement. Ayant appris qu'il etait a toute extremite, il

vole chez lui, et le trouvant encore en etat d'ecouter ce qu'on

lui disait : « Je suis desespere de vous voir si malade, lui dit-il,

et j'aurais pourtant une grace k vous demander, c'est d'entendre

la lecture de mon Homme personnel.— Songez done, mon ami,

lui repondit Colardeau, que je n'ai plus que quelques heures »a

vivre. — Helas! oui; mais c'est juslement pourquoi je serais

bien aise de savoir encore ce que vous pensez de ma pi^ce... »

11 insista au point que le mourant fut force de consentir, et, apr^s

I'avoir ecoutee jusqu'au bout sans rien dire : « II manque k votre

caract^re un trait bien precieux, lui dit Colardeau. — Vous me
I'allez dire? — Oui, lui repliqua-t-il en riant; c'est de forcer un

ami qui se meurt k entendre encore la lecture d'une com^die en

cinq actes *....» Eh bien ! ce m6me homme si etrangement i^goiste

dans ce moment, la veille de sa mort ayant re^u la visite du mar-

quis de Villevielle, lui dit Iranquillement : « Mes medecins disent

1. Cette anecdote a dcjii tih cit<3c, tome XU, p. 5, note.
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que je suis mieux ;
je sens trop k I'exc^s de mes douleurs que

je n'en puis revenir; mais ce n'est point de cela qu'il faut s'oc-

cuper, laissez-moi jouir du plaisir de vous voir, et donnez-moi

des nouvelles de I'Opera... » Paraissant oublier ainsi son etat et

ses souffrances, il ne lui parla plus que d'lphig^nie, et des suc-

c^s de M"' Dozon, dont les talents dans ce r61e Tavaient singu-

liferement interesse.

Avec I'esprit vif et tres-preste a la repartie, il ne se permet-

tait gu^re un trait qui put affliger quelqu'un ; on ne connait de

lui aucune epigramme am^re; mais, lorsqu'il avait dit un mot

qu'il croyait plaisant, arme d'une lorgnette, I'un de ses gros yeux

blancs ne manquait jamais de faire le tour de I'assemblee pour

recueillir les suffrages. Un jour, M. de Monticour, dont le sang-

froid etait si mordant, voyant cette lorgnette fixee sur lui, le

demonta bien cruellement en lui disant d'un air tranquille et

poli : Monsieur Barthe, je ne ris pas, C'est une le^on qu'il ne

put jamais pardonner ; il s'en est venge en faisant, dans la }Ure

Jalouse, un portrait de M. de Monticour, qui n'est malin que

parce qu'il ressemble.

Les torts les plus reels de M. Barthe n'etaient jamais que de

I'emportement, de 1'inquietude ou de la tracasserie, sans fiel et

sans mechancete. II s'etait marie; mais on comprend ais^ment

que sa femme ne put vivre longtemps avec lui. Lorsqu'il fut

question de s'en separer, elle decouvrit qu'il avait mis la plus

grande partie de sa dot en rente viag^re sur sa tete a lui ; ce

n'etait que par une suite de I'habitude qu'il avait de ne jamais

songer qu'a sa propre personne. On ne lui eut pas plus tot fait

sentir I'injustice d'une pareille distraction, qu'il s'empressa de la

reparer de la meilleure grace du monde.

Ses premiers essais de poesies ont 6te, je ne sais pourquoi,

des h^ro'ides et des eglogues. Dans le temps qu'il avait la fan-

taisie de s'occuper d'un genre si peu fait pour le caract^re de

son esprit et de son talent, Dorat I'apercut un soir tout seul

devant le grand bassin du Luxembourg, frappant du pied et se

tordant les bras comme un furieux. II s'approche de lui : « Eh!

qu'avez-vous done, mon ami?— J'enrage; \oi\k pres d'une heure

que je suis ici k lorgner la lune. Vous savez tout ce qu'elle inspire

a ces diables d'Allemands ; eh bien ! a moi pas la plus petite

chose; je reste plus froid, plus stupide que la pierre,et je m'en-
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rhume. Que le diable emporte la lune et tous ses poetes, dont la

tendresse me confond! »

I.a seule de ses pieces de theatre qui ait eu un grand succ^s,

ce sont les Fausscs InfiddlilHi c'est un fonds tres-leger, mais

dont il a tire le parti le plus heureux ; le dialogue en est tout a

la fois naturel et plein d*esprit; la double confidence des deux

amants qui se croient trahis en ni^me temps par leurs maitresses

forme une scene dont les developpements sont neufs et d'un co-

mique excellent. 11 y a du merite et dans la Mdre jalouse et dans

Vllommc personnel, des scenes bien con^ues et des details char-

mants. Les defauts qui ont nui le plus au succ^s de ces deux

ouvrages tiennent au choix du siijet ; le caract^re des principaux

personnages est plus odieux qu'il n'est comique, et Tauteur n'a

pas eu Tart de les entourer assez heureusement pour en faire

ressortir le ridicule ou par des contrastes piquants, ou par Teffet

m^me des situations. II est dommage que la d^cence de nos

mcBurs de theatre ne permette gu^re la representation de VAyni

du mart ;dest un tableau qui nous a toujours paru plein de

finesse et de verite. Les pieces fugitives de ^L Barthe ont une

touche quelquefois un peu seche, mais une mani^re spirituelle

qui leur est propre, de la precision, du mouvement, ct une sorte

d'originalite qui n'est point depourvue de grace et de gout. Le

plus soigne de tous ses ouvrages, k en juger du moins par les

lectures particulieres que nous en avons entendues, c*est son

Art d*aimer \ ou plutdt son Art de seduire; la versification de

ce poeme est tout k la fois plus brillante et plus nioelleuse : on y
trouve tous les tons, de I'esprit tres-inoderne, une poesie digne

d'Ovide, de la philosophic de Ninon, et quelquefois des traits de

la sensibilite la plus delicate et la plus touchante; nous n'en cite-

rons qu*un seul exemple tir6 d'un Episode sur les amours de

Laure et de Petrarque; Tamour qu'elle inspira, dit-il en parlant

do cette aniantc lout k la fois si tcndre ot si severe,

L'amour qu'eiio inspira lut sa seule favour.

1. M. de Choisy, apr^s la lecture de co poAmc, avail adrcssi' a M. Barthe des

vers oft II Tappclait tainqueur de Bernard et (POvide. « Ah! vninqueur! Ini dit

M. Barthe, cela est trop fort, beauroup trop fort; j'o»if?o que vouh rhangicx cela.

— Eh bien, puisqiie vouslo voulezabAolnnieul,Jo meltrai rival... r On parle d^autre

choHo; M. Barthe, apr^ quelqucs moment* de recueillement, se rnpproche do lui,

et lui dit afTectucuscment : Vainqueur est plus harmomeux. (Mbister.)
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C'est i M. Thomas que M. Barthe a ordonne de remeltre lous

ses manuscrils ; il est a d^sirer que sa sant6, toujours assez lan-

guissante, ne prive pas trop longtemps le public de ceux qu'il

croira dignes d'honorer la memoire de son ami.

— La Paysanne pervertie, ou les Dangers de la ville, on

Histoire d' Ursula 7^***, faite sur les v^ritables lettres des per-

sonnages. Huit parties, en quatre volumes in-12, avec gra-

vures. 11 ne faut pas confondre cette Paysanne du sieur Retif

avec celle du sieur Nougaret, petit auteur, ainsi que I'a dit tr^s-

naivement le sieur Retif, petit auteur sans imagination, sans

connaissance de la condition des paysans ni de celle du monde,

et dont le roman n'est qu'un miserable assemblage de lettres

sans sel, sans but, sans style, d'une morale niaise, et auquel on

aurait pu donner tout autre titre que celui de la Paysanne^ si

i'on avait voulu.

II n'y a pas moyen de reprocher les mtoes torts au sieur

R^tif de La Bretonne ; la nouvelle production de ce g6nie inepui-

sable remplit parfaitement toute I'etendue de son titre. G'est a

la lettre le complement de son Paysaii perverti ^ on y voit repa-

raitre Ursule, son fr^re Edmond, M. Gaudet, M'"* Parangon, le

Marquis, la Marquise, Zephirine, etc.; et le caractere de tous ces

personnages est merveilleusement bien soutenu; ce sont les

peintures les plus vives des seductions du vice et du liberti-

nage mis en contraste avec les moeurs les plus simples, les plus

pures, les plus patriarcales, et les suites les plus effrayantes

d'une vie dereglee. II y a dans ces tableaux une chaleur, une

negligence, une verite de style qui donne de I'interet et meme
une sorte de ressemblance aux evenements les plus extraordi-

naires et le plus leg^rement motives; la bonne foi de imagi-
nation de I'auteur est, si Ton pent s'exprimer ainsi, la magie

de son talent, et 1' illusion en est entrainante pour tous ceux du

moins dont le gout n'est pas trop susceptible; car le choix de

ses sujets et la bizarrerie sauvage de ses expressions doivent les

blesser souvent ; aussi les hait-il de toute son ame. (( Les pu-

ristes, dit-il quelque part, sont les ennemis nes de tout bien. »

11 assure qu'il a compose pres de la moiti6 de cet ouvrage la

larme a I'oiil et le coeur gonfle; on pent le croire, il ne vous per-

met pas meme d'en douter. « Malheur, ajoute-t-il a la maniere

de Jean-Jacques, malheur sur celui que ces lettres n'auront
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pas emu, louche, dechir^; il n*a pas Tame humaine, c*est une

brule... » line brute ou un puriste, k la bonne heure.

A la fin de ces quatre volumes, Ton voit un catalogue rai-

sonne de ses nombreux ouvrages. 11 a I'amour-propre d'ap-

prendre k ses lecteurs que, lorsqu'il quitla son premier etat de

prote d'imprimerie, il n'avait que six ou sept cents francs devant

lui, avec une femme et quatre enfants; aujourd'hui, grace aux

fruits de ses veilles, il fait subsister douze ou treize p^res de

famille, tant imprimeui*s que brocheuses, relieurs, dessinateurs,

graveurs, taille-douciers, etc. Ne faut-il pas convenir avec lu

que c'est la veritablement I'existence d'un citoyen utile, esti-

mable, honorable?

— L'Enfer, poeme du Dante, traduction nouvellc, avec cette

^pigraphe :

Qui mi scusi

La novit^, se fior la lingua abliorra.

Canto XXV.

A Loiidres, et se trouve a Paris. Belle edition de Didot le

jeune. Un volume in-8°. Cette traduction nouvelle est de M. de

lUvarol, auteur du Discoiirs qui a remporte le prix de TAcademic

de Berlin sur Vunircrsalitc de la langue francaise. Elle est pr^
cedee d'un excellent morceau de litterature sur la vie et les

poemes du Dante, sur celui de VEnfer en particulier, et sur la

methode que Tauteur a cru devoir se prescrire et dans la traduc-

tion qu'il nous en a donnee et dans les notes qu'il a juge neces-

saire d'ajouter k la fin de chaque chant. Quoique le ton de cette

nouvelle traduction ne soit pas egalement soutenu, quoiqu'elle

nous ait paru manquer souvent tout k la fois et d'^legance

et de fidelite, nous y avons trouv6 de grandes difficultes heu-

reusement vaincues; et, n*en deplaise k Tineptie ou a la s6v^

rit6 de ceux qui Tent critiqu6e avec tant d'acharnement \
nous osons penser quelle est bien supdrieure k toutes celles que

nous connaissions. La physionomie du Dante, I'odeur de son si^cle

1. Voyez I'analyso qu'en a failc l'illu«tro AI. Framcry dans lo Mercurc de

France. II vcut absolumunt qu*on applique k Virgile ce vers :

Ritpoti Itti con TorgogaoM frooU),

et qu'on traduise risposi lui par me r^ndit-i/. Avant do fairo le metier de r6-

gcnt, DC coovioodrait-il pas d'apprendro a conjuguor uq pcu mieux? (Mbistbe.)
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y transpirent du moins a chaque page; ce sont les expressions

de Tauteur de Tavertissement, hasardees a la verite comme le

sont quelquefois celles du traducleur, mais pleines cependant

dejustesse et d'energie.

— On a donne, pour la premiere fois, le mardi 26 juillet, sur

le theatre de I'Opera, un nouveau ballet-pantomime du sieur

Gardel. Ce ballet, intitule le Premier lSavigatew\ on le Poiiroir

de VAynourj est en trois actes.

C'est le charmant poeme du Premier Narigateiir, de Gessner,

qui a donne au sieur Gardel I'idee de ce ballet; mais si I'inven-

lion de la fable appartient au poete allemand, celle des moyens

qui en ferment Taction et la marche dramatique appartient tout

enti^re au sieur Gardel. On croit cependant qu'il eut mieux

rendu ce que le titre annoncait, si I'Amour n'eut pas offert a

Daphnis une barque toute faite, tout armee de voiles et de rames

;

s'il se fut borne seulement, comme dans le poeme, a inspirer k

ce berger, dans un songe, I'idee d'abattre un arbre creus6 par le

temps, et d'en former un simple canot, cette intention eut ete

plus naturelle et plus vraie; on eut eprouve plus d'inter^t et plus

d'efTroi en voyant cet amant s'embarquer dans une nacelle

informe et sauvage que dans la jolie gondole que le sieur Gardel

acru devoir lui substituer. Au reste, le plan de ce ballet est bien

congu, Taction en est facile a saisir, d'un interet gradu6, el, a

quelques longueurs pres, assez attachant. Les airs, tires de nos

meilleurs operas-comiques, sont d'un choix heureux, et tr6s-

propres a caracteriser Texpression souvent trop vague et trop

insignifiante du geste et de la pantomime.

EXTRA IT

d'oNE LETTRE de M. campion, de MARSEILLE*.

« Du 15 aoM 1785.

« M"* Saint-Huberty a donne ici vingt-trois representa-

tions; je n'en ai pas manqu6 une. Toutes les chambres etaient

autant de binsa de vapeur. Cette femme est etonnante. On lui a

1. Charles-Francois Campion, d'abord contr61eur dcs fermes du roi k Orleans,

devint, en 1771,directetir g6n6ral dcs fermes a Marseille, oCi il fut d'abord « rcgni-

cole », puis membre de I'acaddmie de cette ville. 11 dessinait, gravait et rimait

dansses momenis do loisirs. Un manuscrit de ses poesies, relie en maroquin rouge

et orn6 de vignettes et de croquis de sa laron, appartient actuellcmcnt a un ama-
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prodigue les vers, les f^tes, les couronnes ; elle en a emporte

sur l*imperiale de sa voiture plus de cent, parmi lesquelles il

s'en trouvait plusieurs d'un tr^s-grand prix. La f6te qu*on lui

a donnee sur mer 6tait digne d'une souveraine. J'y fus invite, je

I'ai vue dans tous ses details, et je vais vous en rendre compte.

(( M""' Saint-Hubeny, v^tue ce jour-la a hi grecque, est arri-

vee par mer sur une tres-belle gondole portant pavilion de Mar-

seille, arm6e de huit rameurs, v6tus de meme a la grecque;

elle etait suivie de deux cents chaloupes chargees de ceux qui

voulaient voir la {Hq et encore plus celle qui en etait I'objet.

Elle a debarque sur le rivage, au bruit d'une d^charge de boltes

et des acclamations du peuple. Un moment apr^s, elle a remis en

mer pour jouir du spectacle d'une joute. Le vainqueur lui a ap-

porte la couronne, et I'a recue de nouveau de ses mains avec le

prix de son triomphe. On a voulu ensuite procurer k M'"« Saint-

Huberty le plaisir de la peche; mais Taflluence des bateaux etait

sigrande qu'on n'a pu retirer un immense filet, et Ton s'est decide

a reprendre terre. A la sortie de sa gondole, M'"® Saint-Huberty a

ete saluee d'une seconde salve. Le peuple a danse autour d'elle

au son des tamboiirins et des galoiibets, tandis que, couchee a

la turque sur une espece de divan, elle recevait en souveraine

les hommages des spectateurs des deux sexes *. On I'a con-

duite ensuite, a travers une haie de pavilions illumines, dans

une maison de plaisance' voisine ; elle s'est reposee un instant

dans une salle de verdure, ^clairee par des feux de diverses cou-

leurs. Elle est entree ensuite sous une espece de tente ou Ton

avait 6lev^ un petit the«atre champ6tre sur lequel on a represente

une petite pi^ce allegorique. Euterpe, Melpomene, Thalie et

Polymnie y vantent leurs talents, et chacune pretend a la pre-

eminence. Apollon termine leurs d^bats en leur presentant

M*"' Saint-Huberty, qui r^unit tous leurs talents et les fait valoir

les uns par les autres. On veut la couronner; mais ou trouver

une couronne? Elle a deja 6puis6 tous les lauriers. Apollon deta-

tenr marseillais. La f^to dont Campion donne k Heitter les d^Uils fut sans doute

fortuite ct touto locale : elle n'a point laissd de traces dans les annalcn dc la

ville. Nous dcvons les elements de cctte note k un bibliophile bien connu et

dont nous avons eu d^jk Toccasion de citcr le nom, M. Gustavo Mouravit.

1. C'^tait, corame vous voyez, k la beauU^ pr^s, C16op&lro niOmo sur le Cyd-

nus. (Meister.)



208 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

che la sienne el la place sur la t^le de la dixidme Muse au bruit

de rartillerie et des applaudissenients. Pendant le bal qui a suivi,

rheroine etait placee sur une estrade entre Melpomene et Po-

lymnie. On a servi ensuite un souper splendide sur une table de

soixante converts, dressee dans une salle fermee, suivant I'usage

du pays, par une grille de bois, precaution bien necessaire; car

le peuple s'y pressait au point que la dixidme Muse et ses con-

vives eussent risque d'etre etouffes. Le souper a ete des plus

gais; on a chante sur la fin, le peuple a fait chorus et a fait repe-

ler plusieurs airs. M"'® Saint-Huberty a couronne sa complai-

sance en chantant quelques couplets en patois provencal. On a

porte sa sante au bruit des vivat, et une salve generale a ter-

mine la fete. »

Tel est I'enthousiasme ou le delire qu'a inspire M™° Saint-

Huberty aux habitants de nos provinces meridionales, ou elle a

passe pr^s de deux mois. Paris, qui rend justice au rare talent

qu'elle eut peut-etre la premiere de reunir I'art si difficile du

chant a un jeu plein d' expression, quoique souvent fort exagere,

a trouve ces fetes, ces honneurs, au moins ridicules ; mais la com-

plaisance qu'a eue celle qui en etait I'objet d'y jouer le premier

role n'a surpris personne ; il est analogue au caractere de cette

actrice, plus excellente comedienne encore dans la societe que sur

la sc^ne. Comment done ne pas regretter de n'avoir pas vu cou-

ronner par Apollon cette dixiemeMuse, de ne Tavoir pas vue sur-

tout, vetue ct la grecque, couchee negligemment sur un divan,

recevoir les hommages du peuple qui vit naltre chez lui les

troubadours, et dont les tStes et les affections se ressentent i§i fort

du climat qu'ils habitent? Marseille a rendu a M'"* Saint-Huberty

des honneurs que ne re^urent jamais a Rome les fisope et les Ros-

cius ; les Garrick et les Oldfieds n'en obtinrent jamais de pareils

dans le pays ou la reconnaissance de la nation a place souvent le

tombeau de ses grands artistes a cote de celui de ses rois ; Paris,

qui n'oubliera jamais Le Kain et Timmortelle Glairon, ne les

accorda pas m6me k ces sublimes modules, qu'on n'esp^re

plus voir remplacer jamais, et qui laisseront toujours entre

eux et le t«ilent de M'"* Saint-Huberty, quelque precieux qu'il

soit k rOpera, une immense distance.
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L'Academie francaise a lenu, selon Tusage, une seance pu-

blique le 25 du mois dernier, jour de Saint-Louis. M. Mar-

montel, secretaire pei-petuel de I'Acad^mie, a annonce que le prix

d'encourageraent avait ete donne a M. de Murville ; que celui des-

tine a I'ouvrage le plus utile avait ete reseiT^ pour I'annee pro-

chaine, et qu'il serait double
;
que la medaille consacree a Taction

la plus vertueuse avait ete decernee^M. Pouliier, huissier-priseur,

(jui I'a meritee par le desint^ressement avec lequel il a refuse un

legs de deux cent mille livres, en exhortant celui qui voulait lui

leguer ainsi la plus grande partie de son bien a le laisser a ses

heritiers naturels. M. Poultier a ajoute un nouveau prix a cet acte

de desinteressement, en remettant la valeur de la medaille * au

portier de la maison de M. de Villiers, directeur des domaines,

pour une action du nieme genre que la sienne, et d'une vertu

peut-etre encore plus sublime, mais que I'Academie n'a pu cou-

ronner parce qu'elle n*avait pas et6 faite dans Tannic, ainsi

quel'exige expressement la loi du fondateur. Ce portier, nomnie

Chassin, avait jadis soigne et nourri pendant plusieurs mois un

commissionnaire de son quartier, malade et alors sans asile.

Celui-ci, niort quelques annees apr^s, avait Mgue h son bienfai-

teur tout le fruit de ses petites Economies; mais Chassin n'a pas

jug6 que cet heritage diit lui appartenir ; il a fait prendre des

informations sur les parents qu'il pouvait avoir laiss^s en Auver-

gne, et les ayant decouverts apres beaucoup de soins, cet homme
vertueux leur a remis la somme de six cents livres, montant de la

succesion du d^funt. M. Marmontel a annonce ensuite que le prix

r^loquence dont le sujet etait T^loge de Louis XII, p^re du

juple, elait remis k I'ann^e prochaine; que dans le petit nombre

Touvrages qui avaient et6 envoyt^s au concours, I'Academie en

rait distingu6 un ' ou elle avait reconnu du talent et de la sen-

rtlite, mais que la forme du dialogue que I'auteur avait cru

1. De douzo cents livres. (MetsTEn.)

t. Cet f^logo, qui vicnt d'Ctro imprim^, est de M. do Florian. Notts auroni

lonncur dc tous en rendre compte inccssaronsent. (Id.)

XIV. <A
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devoir employer ne lui paraissait gufere propre au genre d'elo-

quence qu'elle desirait dans ces sortes de discours.

M. de Saint-Lambert qui, conime cbancelier de T Academic, la

presidait en I'absence de M. de Buffon, directeur, a lu des

R^/lexiom sur le veritable ohjet des doges qiCelle propose. 11 a

trace une esp^ce de plan de celui de Louis XII; si ce n'est pas le

plus avantageux que puisse suivre Toraleur qui traitera ce sujet,

c'est au moins une esquisse assez bien faite et du regne et du

caract^re de ce roi. M. de Saint-Lambert a exhorte dans ce dis-

cours nos jeunes orateurs k eviter ce luxe ou cet abus de 1' esprit

philosophique qui depuis quelque temps parait avoir pris a tache

de substituer toujours les subtilites de I'analyse a I'efTet des

grandes masses, la discussion au mouvement, et remplacer ainsi

les premiers ressorts de I'art oratoire par une accumulation de

sentences et de pensees qui souvent meme n'ont pas le merite

d'etre neuves. II a ajoute encore, avec beaucoup de raison, que,

a force de vouloir penser et analyser eternellement tout ce qu'ils

pensent, nos nouveaux orateurs, grace a cette fastidieuse abon-

dance, semblent n'avoir d'autre objet que celui d'interdire a leurs

lecteurs I'exercice d'une faculte dont on serait tente de croire

qu'ils pr^tendent s'arroger le privilege exclusif. Ces reflexions,

dirigees evidemment centre I'auteur de XEloge de Fontenelle.

ont et6 fort applaudies.

En parlant de I'excellente administration de Louis XII, M. de

Saint-Lambert s'est permis de dire que ce prince avait reform^ la

discipline de tous les grands corps, et qu'il detruisit Tabus hon-

teux quis'etait introduit dans les tribunaux de justice de se par-

tager les depouilles de ceux qui etaient condamnes, quelquefois

m^me avant qu'ils le fussent. Cette assertion a r^volte M. Seguier,

avocat general du parlement et Tun des Quarante ; il s'est leve

a la fin du discours et a dit k I'orateur « que pour I'honneur de

la magistrature il croyait devoir obseiTer que, sous le nom de

grands corps et de tribunaux de justice, il n'avait siirement

entendu parler que des commissions et non des parlements, qui

jamais dans aucun cas ne s'etaient partage les confiscations »

La v6rit6 de I'histoire justifie une reclamation dont M. Seguier a,

donn6 le premier exemple k I'Acad^mie; il est sur que c'^taient]

des commissaires qui, sous le r^gne despotique de Louis XI,

se partageaient souvent d'avance les biens de ceux que lesj
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haines particuli^res de ce roi leur ordonnaient de condamner;

que cet abus, si destruclif de toute justice, fut reforme avant le

r^gne de Louis XII, sous la minorite de Charles VIII, par les

fameux fitats generaux de Tours, et que jamais nos parlements,

aucun de nos grands corps de magistrature, ne se rendirent cou-

pables d'une iniquite aussi revoltante. Malgre la justice de la

remarque, assez generalement applaudie, et a laquelle M. de

Saint-Lambert n'a pas juge a propos de repondre*, I'Academie

n'a pu voir sans chagrin Tun de ses membres contredire ainsi

publiquement Torateur qui la pr6sidait ; ce dementi formel lui a

paru scandaleux, contraire a I'usage, et surtout au respect que

ce corps litteraire paralt si jaloux d'inspirer au public pour les

oracles qu'il prononce.

M. Tarcheveque d'Aix a mieux observe que M. Seguier les

^gards academiques; il s'est contents de se plaindre, a Toreille

des confreres ses voisins, d'une autre sortie assez forte et peut-

6tre plus deplacee que s'est permise encore M. de Saint-Lambert

contre le clerge, en parlant du concile de Milan, que Louis XII

assembla, sous le pretexte de reformer I'Eglise, mais dans le fait

pour deposer Jules II, son ennemi personnel.

Au discours de M. de Saint-Lambert a succede la lecture

d*un article de M. Marmontel sur les 1^tildes relatives <). V(Elo-

quence. La premiere partie dece morceau de litterature, compose

de preceptes connus de tout le monde, a paru tr^s-bien faite

pour 6tre placee dans un dictionnaire tel que la nouvelle Enry^

clopMe, mais Irop longue et trop peu piquante pour 6tre lue

dans une s^nce acad^mique. Ce d^faut de convenance a 6t6 ra-

|chet6 a la fin par une peroraison tr6s-brillante et pleine de mou-
rement. M. Marmontel, en convenant que les assemblees publi-

[ues et populaires, les grands int^r^ts des republiques de Rome
5t d'Ath^nes olTraient i I'^loquence le thddtre le plus vaste et le

[plus propre a faire briller toute I'^nergic et toute la magnificence

le ses moyens, a d6velopp6 ensuite, avec une chalcur vraiment

Hoquente et d'un caract^re digne de la tribune antique, tout ce

que I'etat actuel de nos moeurs et la forme de nos gouverne-

ments laissaient encore de ressources h, I'art qui immortalisa les

1. « II n'a lenu k rion, nous dit*il apr6s la s6ance, quo je nc lui aio rdponda :

Monsieury H y a des temps ou tout est corruption, comtne du temps dc la Fronde
tout etait faction. » (Mbistii.)
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Cic^ron et les D^mosth^ne. L'euumeration de lous ces objets,

dignes d'exercer de nos jours les talents de I'orateur, a amene

Teloge ir^s-merite du discours prononce le matin, dans la cha-

pelle du Louvre, par M. I'abbe de La Boissiere. Conformement k

Tarrete fait I'ann^e derni^re par I'Academie, ce jeune orateur

avait reniplace, par un excellent sermon sur la Bienfaisance

chrHicnne^ le panegyrique de saint Louis; cepanegyrique, repete

tous les ans depuis plus d'un siecle, n'ofTrait plus a nos orateurs

qu'un sujet epuise. M. I'abbe de La Boissiere, dans ce discours

qui fait concevoir les plus grandes esperances de son talent, avait

presente comme un modele de la bienfaisance chretienne le de-

vouement sublime du prince Leopold de Brunswick ; et ce tableau

touchant de la mort d'un prince protestant que son humanite

rapprochait si fort du Dieu auquel doivent se rapporter toutes les

religions de la terre, avait fait couler les larmes du nombreux

auditoire catholique, et la saintete du lieu avait seule empeche

qu'on ne I'applaudit. Le devouement heroique de ce prince est le

sujet d'un prix extraordinaire que M. Marmontel nous a annonce

dans ces termes :

« Une p'ersonne du plus haut rang, qui ne veut pas etre

nommee, propose une m^daille d'or de la valeur dc trois mille

livres pour I'ouvrage en vers dans lequel on aura celebre le plus

dignement, au jugement de I'Academie, le devouement heroique

du prince Maximilien-Jules-Leopold de Brunswick, qui a peri

dans rOder, en allant au secours de deux paysans entraines par

les eaux. »

L*annonce de ce prix a ete re^ue avec transport; et si le

prince ^ qui le donne eut ete present, il n'eut pu voir sans en

(^Ire attendri avec quelle complaisance le coeur des Fran^ais le

beuissait de consacrer par cet acte de piete une action qui honore

I'humanite, et plus particulierement encore tous ceuxque le sort

a fait naltre dans le rang du prince de Brunswick.

M. Gaillard, le meme qui fut, il y a quelques mois, le premier

exemple peut-^tre d'un academicien siffl6 dans ses propresi

foyers, a voulu prendre en quelque sorte sa revanche en nous

lisaut une petite dissertation assez bien ecritesur rJdsloire dc la\^

Pucelle dCOrleans, consideree comme sujet epique. 11 regarde ce]

1. On sail aujourd'hui que c'cst M. le comte d'Artois qui a donno cc prix.

(Meister.)
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sujet comme un des plus favorables que notre hisloire puisse

fournir k I'epopee, et s'afllige que les vers froids et barbares de

Chapelain I'aient fait tomber dans I'oubli, et que le genie brillant

de M. de Voltaire ne Ten ait lire que pour le livrer au ridicule

eternel de la plaisanterie la plus gaie et la plus ingenieuse. C'est

una v^rite reconnue depuis longtemps; Boileau m^rae, qui s*est

tant moque des vers de Chapelain, convenait que le plan de son

poeme etait excellent. M. Gaillard, pour prouver que le sujet de

la Pucelle est plus epique que celui de la Hoiriade, n'a gu^re

employe d'autre art que celui de rassembler les fails les plus im-

porlanls du r^gne de Charles VII, avec les circonstances les plus

toucliantes de la vie et de la mort de la Pucelle. Son discours,

qui n'offrait d'ailleurs aucune id6e nouvelle, a 6te ecoute avec

un silence presque aussi facheux que Tauraient ^te des sifllets.

La seance a ete lerminee par la lecture qu'a faite M. Bailly

d'un Eloge de Marivaux, par feu M. d'Alembert. Get 6loge doit

6tre imprime avec plusieurs autres qui ont ete trouves dans le

portefeuille de I'auteur : la maniere severe dont le public ac-

cueillit le dernier, celui de Saint-Aulaire, I'avait degoute de lire

k rAcademic. Celui-ci a paru excessivement long, quoique seme

quelquefois de traits assez piquants, et qui peignent avec beau-

coup de verity le caract^re et le genre d' esprit de Marivaux : en

voici une anecdote que nous croyons peu connue.

M. de Marivaux portait dans la soci6t6 une humeur fort sus-

ceptible ; il recevait une pension d'Helv^tius, auteur du livre de

VEsprit y mais la reconnaissance ne le rendait pas plus complai-

sant pour les opinions de son bienfaiteur; il lui r^sistait souvent.

L'ayant quitte un jour fort brusquement, k la suite d'une discus-

l-sion tr^svive et pleine d'aigreur i laquelle Ilelvetius avail fini par

[n'opposer que le silence : « Ah ! comme je lui aurais r^pondu,

dit le philosophe, quand il fut sorli, si je ne lui avals pas I'obliga-

tion d'avoir bien voulu accepter de raoi une- pension qu'il eQt

jrefuseede lout autre...! » 11 eiit 6te plus d^licat sans doute de le

isser penser aux assistants que de les en averlir.

Au resle, on a trouv6 que le discours de M. d'Alembert res-^

[semblait beaucoup plus k une satire qu*i un 6loge : ce qui n'a

icore ^chapp<^ k personne, c'est que, en criliquant avec raison

le ton nielaphysique el maniOr^ qui r^gne dans les ouvrages de

.Marivaux, M. d'Alembert semble avoir presque cherchd k i'lmiter

;
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ses reproches et ses louanges ne sont souvent que du marivau-

diigv tout pur, quelquefois m^me avec un ton de familiarity

presque niaise que M. d'AIembert avait adopte dans ses derniers

^loges, et que I'auteur de Marianne eut toujours le bon gout

d'eviter, meme dans le genre de romans qui en paraissait le plus

susceptible.

EPIGRAMME SUR M. SAUTREA.U

PAR M. MASSON DE MORVILLIERS,

Qu'il est petit, ce petit 6diteur,

Qui tous les ans de petites notices

Flanque un recueil dont il est r6dacteur,

Et plus souvent de petites malices

Larde en cachette un journal imposteur;

Dans ses extraits petit flagellateur

De grands esprits immortels par leurs veilles,

Et quelquefois petit admirateur

De petits noms qu'il 6gale aux Corneilles

;

Dans son livret dont il n'est point I'auteur,

Petit frelon de petites abeilles !

Enfin Chez lui, pour mettre ^ son portrait

La ressemblance avec le dernier trait,

Tout est petit, excepts les oreilles.

VERS DE M'"® CROMOT DU BOURG

A M""' DE LA REYNlfeRE.

C'est peu de vous offrir des noeuds,

Mais de ma main ils sont Touvrage

;

De I'amiti^ ce faible gage

Est I'embl^me de tous mes voeux.

Les noeuds d'un petit dieu volage

Ont moins de prix aux yeux du sage

;

Mais ce dieu n'entre ici pour rien.

De I'amiti^ le doux lien

Est k I'abri de I'inconstancc;

Je vols cntre eux la diff^Tcnce

Du noeud coulant au noBud gordien.

— M. de Beaumarchais a obtenu enfin une reparation pour sa

petite retraite a Saint-Lazare. D'abord il lui a ete paye plus d'un

million i-compte de ses comptes avec le gouvernement ; ensuite

I
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il a re^u de M. de Calonne une lellre infiniment honorable, par

laquelle ce ministre lui mande que les services qu'il avail rendus

a I'Ltat dans la derni^re guerre ayant ete mis sous les yeux du

roi, Sa iMajesle I'a charge de lui en temoigner sa satisfaction, et

de I'assurer qu'elle saisirait avec plaisir les occasions de lui

donner des marques de sa bienveillance. En lui remetlant cette

lettre, le ministre ajouta, dit-on, verbalement, qu'il avail lu lui-

m6me au roi son dernier Memoirejusti^lcatif^ el que Sa Majesle

avail ete fort contente de la juslesse el de la moderation avec les-

quelles ce memoire etait ecrit, el qu'elle lui en savait gr6. On lui

a ofiferl de plus, s'il faut en croire au moins ses meilleui*s amis,

una pension, sur la cassette, de cent pistoles ou de douze cents

francs; mais la modeslie ou la fierte, le desint^ressement ou la

justice rigoureuse de M. de Beaumarchais, a cru devoir la reduire

a la somnie de cent livres. Les repr^entations du Mariuge de

Figaro out repris leur cours, el la soixanle-douzieme n'a pas

attire moins de monde que la premiere *. Le public a fail a Tau-

teur Tapplication la plus flatteuse de plusieurs trails ; il a surtout

applaudi avec ralTectation la plus marquee ce mot du fameux

monologue : « Ne pouvanl avilir I'esprit, on se vengeen lemal-

traitant. » Peu de jours apr^s cette glorieuse reprise, le Barbicr

de SMUe a 6t6 represente sur le petit theatre de Trianon,

dans la societe intime de la reine, el Ton a daigne accorder

ti I'auteur la faveur tres-dislinguee d'assisler a celle repr^enla-

tion. C'etait la reine elle-meme qui jouail le r61e de Rosine,

M. le comte d*Artois celui de Figaro, M. de Vaudreuil celui du
comte Almaviva ; les r61es de Barlholo et de Basile ont 6te rendus,

le premier par M. le due de Guiche, et le second par M. de

Cinissol. Le petit nombre des spectaleurs admis h, cette represen-

tation y a trouve un accord, un ensemble qu'il est bien rare de

voir dans les pieces jouees par des acteurs de society ; on a re-

marque surtout que la reine avail r^pandu dans la sc6ne du

quatri^me acle une graced une verity qui n'auraient pu manquer
de faire applaudir avec transport Taclrice mtiine la plus obscure.

Nous tenons ces details d'un juge s6v^re el delicat qu'aucune

prc^vention de cour n'aveugla jamais sur rien.

1. Sur la terrible qucrcUo excite daus le Journal de Paris, au sujct des bon-
bons ct des aumOncs do la petite Fig^aro. (Mbister.)

2. On a rcmarqu6 que prcsquo tous les miuistres y avaient assiste. (Id.)
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— Le Jaloux sans arnour, comedie en cinq actes et en vers

libres, de M. Imbert, represent^ pour la premiere foisen 1781*

avec assez pen de succ^s, vient d'etre remis au theatre avec

quelques cbangements qui lui ont valu un accueil infmiment plus

favorable. Ces changements ne sont gu^re que des coupures;

mais ces coupures sont tr^s-heureuses ; si elles ne domient pas

k Taction de la piece beaucoup plus de mouvement et de chaleur,

elles en font paraitre au moins la marche et plus nette et plus

rapide. Le role de la comtesse, joue dans la nouveaute par

M"" Doligny, I'a ete a cette reprise par M"^ Contat, qui lui aprete

un nouvel interet, et par les graces de sa figure, et par des

nuances de jeu plus justes et plus fines; on s'est m^me accords

a trouver que cette charmante actrice avait montre dans ce role

des ressources qu'on ne lui connaissait pas encore, un carac-

t^rede noblesse plus soutenu, et des inflexions de voix plus sen-

sibles et plus touchantes. Les autres roles ont ete remis egale-

ment avec tout le soin possible. Le caractere du chevalier, qui

fait contraster d'une mani^re assez originale la sensibilite d'un

coeur honn^te avec le ton leger de la mode, a ete parfaitement

bien saisi par le sieur Fleury; il n'a pas laisse perdre de vue ce

qu'expriment ces deux vers de son role :

J'ai bien chang6 mes moeurs; mais, ma foi, jusquMci

Je n'ai pas eu le temps de changer mon langage.

La pi^ce a ete reimprimee conformement aux derni^res represen-

tations; elle est dedieea M. le comte de Vaudreuil.

— M. Dalayrac, garde de M. le comte d'Artois, auteur de la

rausique de VEclipse totale^ du Corsaire, etc., s'estamuse^faire

de nouveaux airs pour VAmant Statue, petit op6ra-comique, de

M. Des Fontaines, donne il y a quelques ann^es sur le Theatre-

Italien, avec des airs de vaudeville. Quoique la nouvelle musique

n'ait pas un caractere bien neuf, bien saillant, elle a paru

agr^able, et la voix enchanteresse de M"" Renaud lui a merite le

plus brillant succ^s. Nous avions remarque dans le temps que le

ton de ce petit ouvrage offrait un melange bizarre d'indecence et

de fadeur; si la licence du vaudeville rendait ce mauvais ton plus

sensible, la musique dc M. Dalayrac, la figure aimable et decente

1. Voir tome XII, . 405.
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de M"* Renaud I'ont fort adouci; et telle qu'on la donne aujour-

d'hui, cette bagatelle pent paraitre meriter sa bonne fortune.

— PrMs historiqiie de la vie de M. de Bonnard\ par

M. Garat
;
petit in-16, de cent neuf pages, avec cette epigraphe*

:

Non ille pro caris amicis

Aut patria timidus niori.

IIORAT.

Cen*est point ici, I'auteur en convient lui-meme, I'eloged'un

homme dont la renommee a parle, d'un militaire illustre par des

victoires, ou d*un ecrivain qui a laisse des ouvrages sublimes

;

on n'en a pas moins retrouve dans ce Precis 1'emphase acade-

mique et le ton du panegyriste; avec beaucoup d' esprit et de

talent, M. Garat ne nous a pas encore prouve qu'il eut acquis

celui de suspendre a propos le developpement de ses idees, de

passer heureusement d'une mani^re a I'autre et de plier toujours

son style au caract^re de son sujet. Le tableau des vertus domes-

tiques du chevalier de Bonnard est fait cependant pour inspirer

le plus tendre interet; comme fils, comme fr^re, comme ami, il

montra toujours un coeur plein des affections les plus touchantes

et les qualites sociales les plus distinguees. Essayons de ras-

sembler ici les traits qui nous ont paru les plus dignes d'etre

remarques.

M. de Bonnard fut 6lev6 dans la petite ville de Semur en

Bourgogne, ou il naquit, en 17AA, de parents honn6tes, mais

denues de fortune. Dans la pension ou il passa ses premieres

ann^es, il ^tait le plus faible de ses camarades, et cependant il

r^gnait : a Nous faisons toujours sa volenti, disaient-ils, et nous

ne Savons pas pourquoi. »

S'etant destine au service de Tartillerie, il y (it des progr^s

8i rapides qu'il fut bientOt distingu(^ de ses chefs. A Paris, il

merita Taccueilleplus llatteur de M. de Buffon, de MM. de Morte-

mart, de M. le due d'Harcourt, de M. de Maillebois. « Ce dernier

1. Bernard dc Bonnard, mestro dc camp dMnfantorio, chevalier de Tordre

royal et militaire de Saint-Louis, ancien Rous-f^ouvemeur den cnfants dc M. lo due

de Chartrcs, do TAcademio de Dijon. (Meitfkr.)

3. II y en eut, la m^mo annee, uno contrcfaQon qui a 139 pages el qui ron-

ferme quelques m^chancet^s de plus centre M"* do Genlis. EUe est plui com-

rounc que Toriginal.
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(dit notre historien ii suo modo) forma sur lui des projets d^s

qu'il le connut, et le jugea digne d'entrer dans les esperanees

d*iine destinee qui semhle s'l^jrandir toutcs les fois que quelque

nation dans VEurope a besoin d\in grand talent. )>

« II n'etait pas aise d'apercevoir d'abord dans M. de Bonnard

ce qui lui faisait obtenir des succ^s si universels ; aucune qualite

brillante ne forcait I'attention a se fixer sur sa personne ou sur

ses discours. II parlait tr^s-bien,avecpurete, avec elegance, mais,

sans se faire remarquer par le talent de la parole (il avait mtoe
dans son accent je ne sais quelle langueur douce et niaise), il

disait des choses fines; mais elles etaient si raisonnables que

rarement elles etaient piquantes. II etait tr6s-sensible, mais sa

sensibilite restait presque toujours cachee dans son ame... On

voyait bien en lui le desir de plaire a tout le monde; mais on

n'en voyait jamais Tempressement. Peut-etre dans ce monde, ou

tant de passions s'agitent et trouvent la fatigue plus souvent que

le plaisir, la douceur, Tamenite constante de son caract^re

etaient-elles une esp^ce de repos pour tous ceux qui en etaient

temoins, etc.

« Sa candeur enongait avec force ce que son gout ou son ame
avait senti sans se laisser ni iniimider ni emporter ; il defendait

contre vingt personnes une opinion dans laquelle il etait tout

seul Je I'ai vu souvent remporter de ces triomphes; il en

paraissait heureux, mais jamais vain. »

Une femme demandait un jour de ses nouvelles a un de ses

camarades, et ne se rappelant point son nom : « Gelui, dit-elle,

qui est si heureux. »

Appele a faire 1'education des enfants de M. le due de

Chartres, toutes ses vues et toutes ses esperances furent consa-

cr^es a cette tache importante ; mais lorsque M'"^ de Genlis, qui

dirigeait deja I'education des princesses, fut chargee de presider

encore a celle des princes, il crut devoir lui ceder la place tout

entifere, et devora en silence la douleur d'etre separ6 de deux

jeunes princes auxquels il avait rendu trop de soins pour ne pas

beaucoup les aimer. L'estime et les bienfaits de M^'" le due de

Chartres le suivirent dans sa retraite et la rendirent honorable.

M. de Bonnard s'etait marie peu de temps apr^s qu'il avait

ete nomme sous-gouverneur des princes. II avait trente-cinq

ans; la jeune personne qu'il ^pousa n'en avait pas tout a fait
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quinze; celte union cependant fut parfaitement heureuse.

({ J'avais toujours entendu repeter, disait souvent M. de Bou-

»nard, que les passions etaient des erreurs, et je n'avais jamais

compris ce qu'on voulait dire; le bonh'eur dont je jouisdansmon

manage me I'a fait comprendre... » Ce bonheur devait 6tre court.

»Ayant fait inoculer son fils, et s'^tant obstine a rester aupr^s

ide lui, quoiqu'il fut bien sur de n'avoir jamais eu la petite verole,

ll la prit de lui, et cette maladie se declara mortelle d^s les

"premiers jours. II ne voulut jamais permettre que sa femme
approchat de son lit dans ses derniers moments. « filoigne

Sophie, disait-il a son fr6re; mon visage doit faire peur; elle est

jeune ; a son age, ces tristes images peuvent gater toute la vie... »

II mourut le 13 septembre 178A.

Voici une lettre ecrite par M. Garat, a I'occasion de cette

petite brochure, k M. Grouvelle, auteur de VJl^prcuve dHicate,

« Je ne suis point surpris que la vie du chevalier de Bonnard

vous ait fait quelque plaisir. II y a dans des vertus si aimables

un fonds d'inter^t que la plume la plus maladroite ne pent de-

truire; c'est le cas de dire avec Pline le Jeune que Vhistoire

plait, de quelque manidre qu*elle soil dcrite, Peut-etre aussi ai-je

assez aime les vertus que je peignais pour repandre dans mon
style quelques-uns des sentiments de mon coeur. Ce petit ou-

vrage, plein de la bonte de M. de Bonnard et de la mienne, j'ose

Ic dire, a pourtant mis une personne en fureur, et c'est M'"* de

(Jenlis'. J'ai dit d'elle tout le bien que j'en pensais; mais jen'ai

1. L'articlu on question, le Toici :

« Son ThiAtre d'education avait prtisent^ les v6rit68 Ics plus simples de la

morale h renTancc, dc maniire a faire lo charme de tous les ilges. Adile et TlieO'

dore n'avaicnt pas obteou un succ^s aussi universel; le succ^s devait Ctre plus

important, il fut plus contest^; la premi6ro fois on avait jug6 M"** la comtcsse

'!^ Genlis commo uno femme d'esprit, on la Jugea la seconde fois commo un

•mme de lettrcs... On cbcrcha inutilcment dans cet ouvrage quelqueft-unos de

• H Iumi6re8 nouvellcs sur r6ducation que Locke et Rousseau avaicnt puisnes

ins une analyse profonde de toutes les facultit de Tesprit humain. On repro-

cha k M"* de Genlis d'avoir donn6 trop d'importance k de petites pratiques ddji

connucs pour rendrc Tinntruction plus facile, k det tapisseries de chronologic, do

^.'•ographio, d'histoirc, etc. L'ambition d*6tre goufernante des petits-flls do

ll<'nri IV parut extraordinaire dans une femme; mals ses talents n'dtaiont pas

plus communs, et M. le due do Chartrcs Ics Jugea suffisants pour Clover M"** do

Genlis k des fonctions qu'on croyait no devoir Jamais dtre confltes qu'li des

hommes, etc. »

Get article a ti fort irriti M'"* de Genlis qa'elle a engage M. le due da
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pas dit celui que je n'en pensais pas, et en femme habile elle a

entendu mon silence. 11 n'y a pas eu beaucoup d'habilete dans sa

colore et dans celle qu'elle a inspiree au due de Chartres. Ce

qu'il y a de tres-vrai, c'est que dans le m^me temps qu'elle se

plaignait am^rement de Touvrage beaucoup de gens se plaignaient

vivement k moi du bien que j'ai dit d'elle ; et puis songez a

contenter tout le monde

!

« J'ai appris, mon cher Grouvelle, que vous veniez d'^prouver

aussi combien cela est difficile. Je suis tr6s-fache de ne point

connaitre voire pi^ce ; car je suis persuade que j'y trouverais

ais6ment de quoi vous consoler du succ^s qui lui a manque. Je

jetai un jour les yeux sur votre manuscrit lorsqu'il etait entre

les mains de M. Suard, et j'en lus les deux ou trois premieres

scenes, ou je trouvai de trfes-jolies choses, et non-seulementdes

vers, mais des morceaux tr^s-bien fails. J'ai toujours desire de

vous en parler, et j'en ai parle a noire ami Regnier. II est vrai

que le sujet ne me parait pas heureusement choisi ; il faut jouer

les ridicules, mais non pas les illusions. C'en est une charmanle

dans une femme de croire que ce ne sont pas les agrements

exterieurs qu'elle aime dans un amant qui esttr^s-joli ; lorsqu'un

emplatre el une jambe de boislui prouvent le contraire, on n'est

pas tente de rire d'elle, on soufl're meme de sa confusion, c'est

une humiliation pour tout le monde. Si je vous avals rencontre

depuis, en vous disanl le bien que je pensais des morceaux que

j'avais lus, je vous aurais conseille de ne pas kisser jouer la

pifece. J'imagine aussi qu'elle aura 6te mal jouee; Dugazon aura

fait de votre m^decin un lurlupin, et ce n' etait pas ce qu'il devait

6tre. Au reste, je I'ai imprime quelque part, et je le pense, le

talent comme la vertu se forlifie dans le malheur; il ressemble

k ce geant qui devenait invincible en touchant la terre. On

m'a dit que vous aviez montre beaucoup de fermete, et que

personne n'avait parle plus gaiement que vous de voire malheur

litt^raire; je vous en fais mon compliment, les succfes viendront;

Chartres k se plaindre a M. le garde des sceaux, non pas de ce qu'on avait dit

d'elle, mais de ce qu'on avait ose imprimer sans son aveu la lettre honorable

que ce prince 6crivit k M. de Honnard lorsqu'il lui eut demand^ sa demission.

Quoique I'ouvrage n'ait point 6t6 mis en vente, on a cru devoir a la plainte de

M. le due de Chartres la punition de rimprimeur; et le sicur Didot a et6 passer,

dit-OD, deux fois vingt-quatre heuresa la Bastille. (Meister.;
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mais le courage de caracl^re ne serait jamais venu si vous ne

I'aviez pas eu la premiere fois. Vous pouvez voir aussi des pros-

perites qui sent tr^s-propres k vous consoler de votre disgrace.

J'ai vu le nouveau Mmlapha : j'ai trouve qu'il etait sup6rieu-

rementjoue,etquecelui de M. de Chamfort etait superieurement

ecrit.

« Adieu, je vous salue et vous embrasse. »

REPONSE DE M. GROUVELLE A M. GARAT.

(( J'ai voulu, mon cher Garat, attendre pour vous repondre

le moment oii je serais k la campagne. Ge retard, cette retraite

ont produit ce que je vous envoie. Que vous me lisiez avec

autant de plaisir que je vous ai lu, c'est ce que je desire sans

que mon amour-propre sen inqui^te.

a II est certain que vous m'avez ecrit une lettre dout je suis

Her. Votre distinction entre I'eflet comique d'une illusion ou d*un

ridicule est parfaite. Vous 6tes le seul qui ait touche la veritable

plaie; je connaissais, mais je cachais mon mal. L'ouvrage etait

fait, il fallait le risquer; c'etait, comme je le disais souvent, un

mauvais sujet que je voulais mettre dans le monde, parce que

son education m'avait coute beaucoup, et qui, s'il n'avait rieii

pour 6tre recherche, n'avait pas du moins de quoi se faire chas-

ser. Mes amis en paraissaient aussi surs que moi; selon toute

apparence, j'aurais pu me soutenir si Ton ne m'avait pas un

peu trop aide a perdre I'equilibre; cela ^tait fi*appant, il m'est

sorti de dessous terre une legion, je n'ose dire d'ennemis, cela

est trop beau pour eux et pour moi, mais de malveillants

bruyants et obscui*s, presque tous gens qu'on ne rencontre que

dans la rue *, sans exceptor M. Fr6ron,qui s'est fort distingue. Les

details de tout cela sont fort bizarres; il n'y a pas jusqu\\ M. de

Gharnois qui m'a doctoralement admonest^ ; il ne salt pas qu'avec

ses exlraits il risquerait de faire tomber aussi le MerrurCy si on

le lisait en public. N'y a-t-il pas quelque lieu de s'etonner que

la magistrature de la sc^ne fran(^aise soit dans de certaines

mains? Un poete dramatiquc d'Ath6nes n*^tait pas jugc^ avant

1. Dcs gallons orf6vrcs, Joailliors, tes pwronU ou scs ancions camaradcn

d*(^colc, piques do voir la pottto fortune quo lui out valuo uno flguro aimablOt do

Tcsprit ot quclquo» Jolis vors. (Mbistem.)
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sa representation, par des comediens, et aprfes par des Aubert

et des Chamois. Laissons tout cela ; faire mieux et garder I'ano-

nyme, c'est la double morale qu'il en faut tirer ; c*est le seul sou-

venir qui me reste de ce mauvais reve; car on vous a dit vrai

sur ce que vous appelez mon courage : j'ai ete content de moi,

surtout en pensant qu'apparemment j'aurais de mtoe soutenu

un succfes. Je n*en travaillerai pas plus; mais je n'en aimerai

pas moins les lettres et meme la comedie.

Neque si male cesserat, unquam
Decurrens alio, neque si bene.

« Venonsavous, mon cher Garat. Votre lettre est d'autantplus

aimable, qu'elle parle de vous, que cette confiance am^ne heu-

reusement vos consolations amicales; ce n'est pas 1' esprit qu'il

faut remercier de cette grace delicate, ce n'est pas lui non plus

qui vous en remercie.

« M™* de Genlis est tourmentee par les Eumenides dont par-

lent mes vers. Plaignez-la, mon cher ami, puisqu'elle n'a pu

vous faire de mal. Je savais tout ce qui s'etait passe; quelqu'un

disait fort bien devant moi que ce qui I'avait fachee c'etaient vos

louanges et non pas vos critiques ; vous lui faisiez sa part, et

celle qu'on fait a des vanites aussi robustes n'est jamais bonne;

en fait de louanges, celle-ci dirait comme cet enfant gourmand :

I)onnez-m'en trop.

« Comment ferez-vous pour lire tout cela? Comme j'ai fait

pour I'ecrire, en pensant que c'est de I'amitie a I'amitie. »

OCTOBRE.

BOUTS-RIMES

REMPLIS A GENNEVILLIERS, CHEZ M. LE COMTE DE VAUDREUIL,

PAR M. DE CHAMFORT, DE l'ACAD^MIE FRANQAISE,

POUR M"" LE BRUN.

Sur le tr6ne ou sur la — fougere,

A la cour ou dans un — hameau.
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Le Brun, souveraine ou — bergere,

Animerait mon luth ou bien mon — chalumeau.

VERS

SDR LA MORT OE M. THOMAS S
QU'ON S*OBSTINE A DONNER A H. DE CHAHFORT,

QUOIQU'lL NE LES AVODE POINT.

Vous jugez bien qu'd la mort de Thomas

A Saint-Ouen ce fut un grand fracas,

Et Necker d6sol6 fit, sans 6tre en d^lire,

Un serment d'un genre nouveau :

Puisqu'un ami si cher, dit-il^ est au tombeau,

Je jure de ne plus 6crire *.

— On a donn6, le 13 septembre, sur le Theatre-Italien, la

premiere representation de Hose, ou la suite de Fanfan et Colas,

comedie en trois actes et en prose, de M'"" de Beaunoir; car

c'est sous ce nom que son man, connu par plusieurs pieces

jou6es sur nos theatres des boulevards, a fait paraitre encore

celle-ci.

\. Bl. Thomas est mort, le 17 septembre, d'une fi^vrc maligne, a Oullins, pr6s

de Lyon, oii il avail lou6 une petite maison de campagnc avcc sa soeur et son

ami M. Ducis. Dans tout le cours de sa maladie il nc s'est pas dout6 un seul

instant de son danger; cependant il a bien voulu recevoir Ics sacrements; mais

nos philosophes ont eu grand soin de faire constater le plus authentiquemcnt

qu'ils ont pu qu'il ne I'avait fait que par <3gard pour M. rarchcvCque do Lyon?

qui, instruit de son 6tat, le fit transporter sur-le-champ au ch&teau qu'il a pr6s

de la, sur la rive droite du Rh6nc
,
pour Atro plus a portce de lui donner tons

les tecours dont II pouvait avoir besoin. Get 6crivain, plus respectable encore par

ses rertus quo par ses talents, lais»e six chants do sa Petr4ide cnti^rement finis,

sept ou huit presque achev6s, et tout le projet du poCnie, qui devait en avoir

vingt-quatre, 6crit en prose; des fragments d'un ouvrago sur le g6nie des difr6-

rents si^cles ; un excellent morceau sur la langue podtiquc (c'est le dernier travail

dont il se soit occupd); plusieurs pieces fugitives, et une corrcspondance fort int^-

ressante. M"*' Thomas a charg6 M. Ducis, M. Delcyre, autcur d'une Analyse de la

philosophie de Bacon, et M. Garat, de pr6sidcr k Tddition complete des QEuvres

de son frerc, qui, dans un testament fait avant son depart de Paris, I'a nomm6o
•aldgataire universello. (Mbister.)

2. M. de ChamTort so connalt trop bien en style pour confondro de bonne foi

le itylo de M. Thomas avcc celui de M. Necker; il sait aussi parfaitement combien

par son caract^re et par son g^nie, par ses Tortus et pcul-^tre m6me par ses

d^fauts, M. Necker est loin d'avoir Jamais pu se r<}soudre k cmprunter la plume
dc qui que ce soit; mais ce que M. de Chamfort sait encore micux, c'est que
le moindre mdrite d'unc (^pigrammc est d'etre vraie, ct qu'une petllo ooirceur

est toujours bonne, pourvu qu'elle soil gaie ou plaisanto. (In.)
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Nous avons eu Thonneur de vous rendre compte dans le

temps du succ^s merite de Fanfan et Colas \ L'auteur, apr^s

avoir montre le danger qui resulte trop souvent de la tendresse

aveugle d'une m^re pour son fils, a voulu, dans ce dernier

ouvrage, presenter I'influence de I'education sur le caract^re et

la mani^re dont elle modifie nos sentiments et nos moeurs. II a

done mis en opposition un jeune paysan sensible et bon, mais

dont I'education n'a ete que celle que comporte I'etat dans

lequel il est ne, avec un jeune homme de qualite que Ton a de

bonne heure accoutume a vaincre ses passions. 11 a cru avec

raison repandre un interet de plus sur Taction de ce drame, en

y employant les personnages deja si connus de Fanfan et

Colas ^ mais Fanfan n'est plus ici cet enfant gate par la tendresse

d'une m^re ; la lecon qu'il a recue dans la pi^ce precedente a

corrige cette hauteur qui faisait detester son caractere; elle a

developpe chez lui la sensibilite du plus excellent naturel; bon,

bienfaisant, plein d'affabilite, le jeune marquis de Fierval (c'est

ainsi qu'on le nomme) est adore de tout ce qui I'entoure; il fait

le bonheur de sa m^re, de son instituteur devenu son ami, et

tout I'espoir du baron de Fierval, son oncle, vieux gentil-

homme, fort engoue de la noblesse de sa race. Le marquis de

Fierval a deja dix-sept ans, et vient d'entrer au service. Colas, ce

fils de la bonne noun-ice Perrette, a, comme dans la premiere

pi^ce, un an de plus que le jeune marquis son fr^re de lait. Colas

aime dejk et est aime de Rose, fille d'un certain Guillaume,

vigneron de ce village. Guillaume, ancien ami du p^re de Colas,

veut bien donner sa fille a son fils; mais il a exige, avant de la

lui accorder, que ce jeune paysan fut travailler pendant deux

ans hors du village et qu'il eut gagne cent ecus ; c'est k ce prix

qu'il a mis la main de Rose. Colas s'est soumis a cette epreuve

;

il a quitte sa m^re depuis un an et travaille chez un fermier,

frfere du vigneron Guillaume, etabli a six lieues du village, dont

la marquise de Fierval a acquis la seigneurie. Elle est venue

I'ha biter depuis six mois avec son fils, son oncle, et cet excel-

lent precepleur, dont le r61e, si moral et si interessant dans

la com^die de Fanfan et Colas, ne Test pas moins dans celle-ci.

Depuis la Suite du Mentcnr, comedie du grand Corneille,

i. Reprdsentd le 7 septembrc 1784. Voyez page 45 de ce volume.
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jusqu*a celle de Fanfaii et Colas, les Suites ont toujours el6

nialheureuses, ou du moins n'ont jamais eu le meme succes que

les ouvrages dont, sous ce titre, elles offraient la continuation.

Cette fatalite est au moins fort singuliere; quelques reflexions

qui tiennent a Tart meme de la comedie pourront servir peut-

^tre a resoudre ce petit probl^me dramatique.

Les pieces que Ton nous donne sous le titre de Suites ne

sont en general que des fables deja connues, dont on prolonge

ou continue Taction par des incidents difl'erents de ceux que

I'auteur avait deja employes pour presenter le caract^re, les ver-

tus ou les ridicules de ses principaux personnages. Ces moyens,

que I'imagination varie en raison de sa fecondite, penvent offrir

une grande diversite dans les developpements de Taction, mais

ne changent rien au fond reel du sujet; un menteur, un avare,

un jaloux ne peuvent cesser d'etre tels, sous quelque point de

vue que Tauteur les presente et de quelque maniere qu'il les

fasse agir. II pent concevoir un nouveau plan, creer une nou-

velle intrigue; le fond des caracteres et du sujet doit toujours

6tre essentiellement le meme, sans quoi ces Suites seraient des

comedies auxquelles il faudrait donner un autre nom. C'est

sur le caractere du principal personnage que doit porter Tin-

teret d'une comedie. Si ce caractere, si les principaux traits de

sa physionomie ont ete bien saisis, si Tauteur les a rendus avec

les couleurs qui leur sont propres, il est bien difficile, pour ne

pas dire impossible, que dans un second ouvrage la seule difle-

rence des incidents fournisse des nuances assez neuves, assez

piquantes pour ajouter beaucoup k Tint6r6t d'un caractere d6ji

connu. De \k ces repetitions presque inevitables, cette esp^ce de

monotonie que Ton reprochc en general aux Suites de toutes nos

comedies.

Ce ne sont point ces causes cependant qui ont rendu le suc-

cfes de la premiere representation de Hose, ou la Suite de Fan-

fan et Colas si douteux. Rien ne sc ressemble moins que ces

deux ouvrages; Taction, Tinl6r6t difT^ferent absolument. L'espace

de dix ou douze ans qui s'est 6coul6 entre la premiere pi^ce et

sa Suitey ce laps de temps si court en lui-m6me, mais, rclati-

vement k ce premier &ge, si immense, olTre Fanfan ct Colas

dans la crise oCi la premiere effervescence des passions decide le

caractere et lui donne une fa<jon d'etre absolument differenle;

XIV. 15
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ce sont deux personnages que I'on ue connaissait pour ainsi dire

que de nom et par un trait de leur enfance, dont le souvenir

semble meme leur attacher un interdt de plus.

Ce qui a nui le plus au succes de la premiere representation

de cet ouvrage, c'est, avec quelques longueurs, un oubli impar-

donnable de nos conventions sociales qui ne pouvait manquer de

deplaire. L*auteur, au second acte, dans la sc^ne ou le jeune

marquis de Fierval avoue a Colas son amour pour Rose, faisait

proposer par celui-ci a ce jeune gentilhomme un duel au pisto-

let; il lei faisait paraitre encore au troisi^me acte, arme d'un

baton, cherchant un rival a qui la difl'erence de sa naissance et

son 6tat d'ofTicier defendaient de se mesurer avec un paysan. Ces

deux incidents, si contraires a nos moeurs, k nos usages, k cet

ordre qui dans la civilisation semble presque ^tre une seconde

nature, ont disparu a la [seconde ^representation ; I'auteur a

supprime de meme quelques expressions dont le ton presque

tragique etait trop etranger au sujet de ce drame. Cette seconde

representation a eu un succes plus faible a la verite que celui de

Fanfan ct Colasy mdiis qui sera peut-etre plus durable; ce qu*on

ose assurer du moins, c'est qu'on n'a vu depuis longtemps

aucune nouveaute de ce genre qui, par le but moral et I'interet

meme de Taction, merite mieux de rester au theatre.

SOUHAITS d'uNE JEUNE DEMOISELLE.

De bien aimer je me sens bonne envie;

N'est-il pas temps k quinze ans d'y songer ?

Quand j'aimerai, ce sera pour la vie;

Mais qui voudra pour toujours s'engager ?

Point n'ai d'appas, le temps sait les detruire;

Point de tr6sors, le sort pent les Oter.

Je n'ai qu'un coeur, las I il devrait suffire

;

Mais qui d'un coeur voudra se contenter?

Tons mes d«5slrs mon amant fera naltre,

Ma seule loi sera sa volonte

;

Le doux plaisir il me fera connaltre,

Celui qui doit ravir ma liberty.

S'il est berger qui soit sincere et tendre,

Et qui veuillc etrc aime de bonne foi,
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Dicu des amours, ah ! fais-lui bien entendre

Qu'il ne sauruit etre heureux qu'avcc moi.

REPONSE AUX SOUHAITS d'uNE JEUNE DEMOISELLE.

De bien aimer je n'avais nulle envie,

Un jeune objet vient m'y faire songer;

Je Taimerais, j'en jure sur ma vie.

Si pour toujours 11 pouvait s'eugager.

Illusion que le temps peut d^truire.

Cruel amour, ne va pas ine TOter

!

Je crois encor qu*un coeur peut me suflire,

Et que le mien saura s'en contenter.

Dieux ! quels d^sirs dans mon ^me a fait naitre

Son tendre aveu ! Las I si sa volont6

£tait un jour de se faire connaitre,

Que deviendrait ma douce Iibert«§ ?

Ne suis berger, mais pourtant je suis tendre;

Je I'aimerai toujours de bonne foi.

Dieu des amours ! si j'ai bien su Tentendre,

EUe n*aura de bonheur qu'avec moi.

VERS

POUR LE PORTRAIT DE M. R^TIF DE LA BRETONNE,

PAR M. MARANDON.

Son esprit libre et fier, sans guide ct sans modt*le,

U&me alors qu'il s'6gare, 6tonnc scs rivaux;

Amant dela nature, i! lui dut sespinceaux

Et fut simple, in6gal, et sublime comme cllc.

REPONSE DE &I. l'aBDK DELILLE

A UNE LBTTRE DE M. LE BAILLI DE FRBSLON*.

« Au Lazaret dc Marseille, lo 10 septombro 178o.

« Monsieur le bailli, si quelqu'un avait jamais pu r^voquer

en doute la loyaute des chevaliers de Malte, voire letlre sullirait

1. Dans uno lettrc du 25 mai 1783, lo bailli do Freslon, colonel dii rcKimenl de

>'aple8, entrcprit do vcngcr Tordro dont Tabb^ Dclilio avait |>arl6 plus quo Idgi-

remcnt dans la lettre a M"*" de Values ; voir p. 108.
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pour le r^futcr; on ne peut repondre d'une mani^re plus noble,

plus solide, a Taccusation absurde dont je viens d'etre I'objet; et

quand je serais coupable, voire leltre pleine de noblesse serait

encore la vengeance la plus digne d'un brave et genercux che-

valier.

({ J'ai cherch6 dans ma memoire ce que je puis avoir dit

d'ofiensant pour I'ordre respectable dont vous 6tes un des mem-

bres les plus distingues; je me suis rappele qu'en efTet je m'etais

plaint am^rement de la blancheur eblouissante de vos murailles,

qui en huit jours aurait acheve de m'aveugler. Je me suis per-

rais encore des plaintes et meme des declamations violentes

conlre 1' insupportable chaleur que nous avons essuyee dans votre

ville. Voila les atrocites dont je suis oblige de m'avouer coupable.

« Parlous serieusement, monsieur le bailli. II est bien etrange

que Ton veuille me rendre responsable de ce qu'on a pu inserer

dans une lettre sans signature ei sans aveu, et falsifiee peut-^tre

autant de fois qu'elle a ete copiee. La boule de neige poussee par

des polissons, a mesure qu'elle roule, se grossit et se salit; voilk

sans doule le sort de cette lettre dont il a couru dans le monde

tant de copies plus ou moins infideles^ Gelles ou Ton dit que

votre ordre est la seule ecole d'heroisme qui existe dans le

monde, ou Ton vante I'esprit de politesse, de loyaute, d'hospita-

lite qui distingue nos chevaliers, ces copies-Ik, je les avoue avec

plaisir ; celles ou Ton se permet des observations ou trop libres

ou meme injurieuses, je les desavoue absolument, et votre lettre,

monsieur le bailli, me dispense d'en detailler les raisons. Accueilli

de la manifere la plus distinguee par votre illustre et vertueux

souverain, lie depui^ nombre d'annees avec plusieurs de vos che-

valiers qui m'honorent de leur amitie, cultivant un art qui fait

profession d'admirer et de chanter les vertus heroiques, avec

quelle vraisemblance a-t-on pu m'attribuer les phrases hardies

et reprehensibles dont on se plaint?

« J'ai Thonneur d'etre avec respect, etc. )>

— Dc lamiisique considMeen elle-mcme et dans ses rapports

avec la parolcy les langues^ la poisie et le thidtre^ par M. de

1. Celle que nous avons eu Thonncur de vous envoyer a hik faite sur Toriginal

mfeme, et n'en est pas moins rentable. (Meister.)
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Chabanon, de I'Academie francaise et de celle des inscriptions et

belles-lettres. Deux petits volumes in-12. Get ouvrage est le

m^me que publia il y a quelques annees M. de Chabanon sous

un titre moins etendu * ; nous eiimes I'honneur de vous en ren-

dre compte dans le temps. L'auteur n'y traitait que de la mu-
sique consideree en elle-m^me et simplement comme une suc-

cession de sons agreables k I'oreille. Aujourd'hui il embi*asse

un champ plusvaste; il consid^re Tart sous tons ses rapports;

la propriete musicale des langues occupe seule le second volume,

et cette partie de Touvrage est absolument nouvelle.

La musique est I'art des sons, celui de les perfectionner en

cherchant a les rendre retentissants, purs et sensibles. La grande

puissance de la musique tient done a la qualite ni^me des sons.

Si un des moyens reconnus propres k embellir la voix est de

n'en jamais resserrer I'organe, de lui laisser dans le gosier et

dans la bouche un passage libre et facile, il n'est pas douteux

que la langue dans laquelle domineraient le plus de sons, tels

que rt, (% di\ serait la plus facile a prononcer, et celle qui

ofTrirait en meme temps le plus de sons purs, doux et melo-

dieux. Une langue au contraire qui abonderait en voyelles, telles

que Cy I, 0, w, en tenant le gosier dans une sorte de retrecisse-

ment, concentrerait le son et lui donnerait un retentissement in-

t^rieur et guttural tout a fait penible ; il en cite surtout, comme
Texemple le plus frappant, la voyelle i/, prononc^e k Titalienne.

Cette assertion de M. de Chabanon a deja et6 soutenue avec beau-

coup de subtilite par un ecrivain Suisse, M. Garcin, dans un ou-

vrage sur le mt'lodrame, imprime a Lausanne il y a quinze ou

seize ans *.

Une autre assertion de M. de Chabanon qui appartient encore

k M. Garcin, c'est que I'idee la plus destructive de toute m^lodie

serait celle d'asservir les precedes du chant k ceux de la parole.

i. Observationg sur la musique, et principalement sur la mitaphysique de

fart. Paris, 1779, in-8°. Noun n'en avons paa trouv6 lo compte-rendu.

2. Mcl»tcr indiquc d'uacmaniero a«8Cx vaguo M. Garcin.de Ncufcli&lcl, comme

flPftOteur du Traite du melodrame pul»li6 en I7'22, conlre lo marquiH do Chastcllux.

le baron de Chambricr, ancien ambaAiuidour, rctiri aujourd'hui a Neufchfttel

a patrie, a bien voulu me marquer que I'opinion de Meistcr dtait conforme a la

T6rit6, avec cette diflfurence seuleraent que cc n'est pas k Launannc qu*a H6
imprimd le Traite du melodrame, mais k Paris, chcx Vallat La Cbapcllc. (B.) —
Voir sur ce livre un article de M"** d'^Ipinay, tome IX, p. 398.
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II est certain que, si Ton adoptait le rapport des valeurs musi-

cales avec la quantite prosodique do la langue, il n'existerait pas

dans Tunivers une langue sur laquelle on put appliquer une

succession de sons mesures; et I'inimitable debut du Stahat^ ou

tons les sons sont files longuement et egalement sur des mots

composes de longues et de braves, ne serait alors qu'un contre-

sens. Puisqu'un asservissement exact a la prosodie serait presque

destructif de toute melodie dans le chant, nous croyons que

M. de Ghabanon est fonde a dire que la langue dont la prosodie

n'est pas fixee et n'assigne point a chaque syllabe une quantite

bien appr^ciee, a presque un avantage musical. Ce sentiment,

bien contraire h. celui du celebre citoyen de Geneve dans sa

Lettre sur la miisique, est mieux justifie encore par les chefs-

d'oeuvre dont les Piccini, les Sacchini, les Gluck et les Gretry ont

enrichi notre sc^ne, que par des raisonnements metaphysiques,

toujours trop incertains quand de grands exemples ne viennent

pas les confirmer.

M. de Ghabanon, apres avoir essaye deprouver ainsi par une

logique assez adroite que la langue frani^aise se prete plus qu'au-

cune autre aux precedes de la musique, consid^re ensuite cet

art relativement a la tragedie chantee. II observe avec raison que,

si son but est d'inspirer la terreur et la pitie, la puissance des

sons, qui ne parait jamais davantage que lorsqu'elle a ces senti-

ments a peindre, devient par-la meme un des moyens les plus

propres a produire dans la tragedie les grands efTets que cet art

doit se proposer. Le succes de la tragedie chantee semble avoir

alarms parmi nous quelques partisans de la saine et haute litte-

rature ; ils y ont voulu voir la degradation du talent, la corruption

du gout ; ils se sont plaints de ce que nos plus belles tragedies,

les Iphighiie, les Andromaque, tronquees, mutilees par la coupe

lyriqne, etaient devouees par cette esp^ce de travestissement au

triomphe de la musique. M. de Ghabanon remarque fort bien que

c'est un grand prejuge en faveur de la musique que de lui voir

transporter avec honneur sur son theatre ce que cent ans de

succes ont naturalist sur un autre, et que c'est peut-etre une

gloire de plus ajoutee a celle qui a consacre les chefs-d'ceuvre

de la sc^ne francaise que de les faire concourir aux progr^s

et aux succes d'un art dont les proced6s ajoutent un accent de

plus au langage des passions, toujours superieur, toujours plus
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penetrant et plus sensible que celui de la simple declamation.

Tout ce que iM. de Chabanon dit de la comedie en musique et

de I'op^ra-comique est finement et tres-bien exprim^. 11 observe

que la tragedie a avec la musique une analogie plus simple et

plus vraie que la comedie. La tragedie et la musique tendent a

emouvoir; leurs moyens, diflerents dans leurs proced^s, mais

semblables quant au but, s'adressent directement a I'ame. La re-

lation la plus directe de la comedie est avec I'esprit, et les sons

n'out aucune puissance sur I'esprit. La musique pent imiter le

rire, le provoquer par des contrastes plaisants qui lui appar-

tiennent; mais elle ne rendra jamais I'esprit et la raison du dia-

logue du Misanthrope, et les mots les plus plaisants de Moli^re

ou de Regnard la servent bien moins heureusement que ce vers

d'un choeur du Devin du village :

Ghantez, danscz, amusez>vous.

Cette opinion nous paralt contredite par les excellents operas-

comiques que Ton joue cliaque jour sur nos theatres et sur tous

ceuxde I'Europe; et si le Tartuffe, le Misanthrope, le Glorieux,

sont des caract^res que la musique ne pent pas rendre, combien

en voyons-nous d'autres auxquels elle pr^te des accents ou plus

comiques ou plus piquants, et dont elle renforce souvent le ridi-

cule ou la gaiete ?

Tout ce que dit M. de Chabanon de I'arbitraire de I'art est

d'une v^rite d^montr6e pour tous ceux qui s'en sont occupes ou

qui ont reflechi sur ses effets. Combien de morceaux de musique

faits originairement sur des paroles comiques ont el6 transport's

par diflerents maltres sur des paroles d*un poemc tragique, sans

que cette m'lodie parilt dtrang^re k Temploi qu'ils en faisaient

!

Cela tient au vague m^me de Tart ; ct ce je ne sais quoi de

vague est peut-6tre un des moyens qui le sert le plus avantageu-

sement. La musique n'exprimc rien proprement dit, elle renforce

Texpression; il faut que la parole lui en pr^ente une h. rendre.

C'est une langue sonore, sensible, mais sans expression exacte

ou d6terminee; c'est une langue enfin que Ton pent regarder

comma toute composee de consonnes, qui ne peut rien prononcer

si les paroles auxquelles on I'attache ne lui servent de voyelles.

M. de Chabanon a termine son ouvrage par des considerations



232 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

sur le g^nie des langues, leur harmonie, leurs progr^s, et sur ce

qui determine I'idee qu'on se fait de leur point de perfection. II

r^ulte de ses reflexions :

(( Qu'une langue est reputee barbare tant que nul grand

6crivain ne Ta epuree en en manifestant les ressources

;

« Que c'est une suite de bons ouvrages qui font successive-

ment une langue polie d'un idiome repute brut ; et qu'enfin

I'epoque ou une langue a forme les plus beaux ouvrages est re-

putee celle oil cette langue fut a son point de perfection. »

Get ouvrage, en general plein d'excellentes vues sur un art

que M. de Chabanon a cultive toute sa vie, en offre plusieurs qui

n'ont pas le merite de la nouveaute, et d'autres que les faits con-

tredisent. C'est un tort qu'il est difficile d'eviter quand on veut

soumettre a I'analyse tousles precedes d'un art, et rendre compte

d'effets purement physiques par des idees purement logiciennes.

L'n amateur tel que M. de Chabanon, un ecrivain aussi instruit

que lui, aurait pu etre souvent plus clair, moins abstrait et sur-

tout moins diffus. Ce que Ton a singuli^rement remarque dans

les changements considerables que M. de Chabanon a faits k la

premiere partie de son ouvrage, c'est qu'il y cite souvent M. Pic-

cini, dont il n'avait presque pas prononce le nom lorsqu'il la fit

paraitre la premiere fois. Mais ce qui est plus important a obser-

ver, parce que la verite ne depend point des noms de parti, et

qu'on I'altere ou la deguise trop souvent pour servir ceux sous

les etendards desquels on est enrole, c'est que M. de Chabanon

avoue que toute la puissance de la musique existe dans la melodie,

que cette melodie est produite uniquement par le chant, auquel

ne suppleera jamais la plus longue succession d'accords. II a fallu

toute la longue succession de succes des Piccini et des Sacchini

pour faire convenir un academicien, un philosophe, un amateur

eclair^, d'une verite que demontre la nature meme des sons, et

que la defense du syst^me de Gluck I'avait condamne jusqu'ici

k nier presque hautement.

— £loge de Court de Gehelin^ de plusieurs academies

^

censeur royal et president honoraire perpHuel du Musde de

Paris, parM. le comted'Albon, de la plupart des academies de

I'Europe, avec cette epigraphe : JSullius in verba. Brochure de

quarante-quatre pages, orn^e d'une assez mauvaise gravure re-

presentant le tomheau de Court de Gobelin, transports it Fran-
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convillcj et inhumd dans les jardim de M'"* la comtesse d'Alton

,

le 10 jiiillrt 1784.

Ayant eu peu d'occasions de voir M. de Gebelin, qui vivait

dans une assez grande retraite, et ne connaissanl m^me personne

qui fut a portee de nous instruire de ce que sa vie et son carac-

t6re personnel pouvaient olTrir d'anecdotes curieuses ou de traits

interessants, nous attendions avec impatience I'filoge que nous

avons I'honneur de vous annoncer; mais nous sommes obliges

d'avouer qu'il n a pas trop repondu k noire attente. Sans 6tre

fort eloquent, le discoui*s de M. d'Albon est cependant plus ora-

toire qu'il n'est historique, et conlient peu de fails. Void tout

ce que nous y avons Irouve de plus remarquable.

M. Court de Gebelin naquit k Nimes, en 1725, de parents

bounties. Son p6re, qui elait protestant, oblige par les conjonc-

lures de quitter la France, fut s'etablir en Suisse, et, ayant ob-

lenu des letlres de naturalil^, il devint pasleur de Lausanne. Ce

p^re cherissait trop son fils pour confier son educalion k des

mains etrang^res; il fut son premier inslituteur, et peut-etre

cetle educalion exigeait-elle tous les soins et tout I'inlerSt de la

tendresse patemelle; car, doue d'un esprit actif et precoce, d'une

conception prompte, d'une imagination forte, d'un jugement

juste et d'une merveilleuse sagacile, le jeune Gebelin reQut de la

nature des organes qui ne se form^rent que lentement ; k I'age

de sept ans, il ne parlait presque pas encore. Ce n'est pas le seul

exemple fameux de lout I'avanlage qui pent r^sullerdeces deve-

loppemcnts tardifs, et il n'est pas dillicile d'en rendre raison

;

cetle marche plus lente de la nature sauve a notre enfance beau-

coup de distractions nuisibles et semble donner aux faculties in-

tellectuelles le temps d'acquerir dans celte esp6ce de repos plus

de consistance et de maturile.

Un d^sir insatiable de savoir anima les premieres 6tudes du

jeune Gobelin; on pent dire qu'il n'eut dans son enfance que des

livres pour hochets. A douze ans, il 6tonnait par Tetendue de scs

lumiferes et de ses connaissances : il avail appris plusieure lan-

gues, poss^dait rhistoire el la geographic, et savait encore le

dessin et la musique; il copiait avec la plus grande facility les

caracl^res des plus anciennes langues, et avail une ir^s-belle

plume, qu'il perfectionna de plus en plus. On le vit ensuite

s'aitacher k la gravure ; ce qui lui a 6l6 d'une grande ulilitd
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pour r exactitude et la correction des planches do son ouvrage.

D^s qu'il eut fini ses etudes, son p^re lui fit eiubrasser le mi-

nistere de I'J^vangile ; mais il ne tarda pas d'y renoncer pour se

livrer tout entier a son gout pour les sciences. II pensait que,

pour parvenir a son but, il fallait fuir toute entrave ; il consentit

cependant a devenir instituteur, et sut frayer a ses el^ves les

voies d'instruction les plus sures et les plus courtes en creant des

methodes particuliferes... Quelles etaient done ces methodes?

c'est ce qu'on n'a pasjuge a propos de nous apprendre; c*6tait

pourtant bien la peine d'en dire quelque chose.

La mort de son p^re lui aurait enleve la plupart de ses res-

sources, s'il ne les eut retrouvees dans la vive amitie de M. Che-

seaux de Lausanne, connu par quelques ouvrages de mathema-

liquesfort estimes; mais ces liens auxquels il dut quelque temps

son bonheur ne tarderent pas a se rompre. Ayant eu le malheur de

perdre son ami, qui mourut dans un age ou Ton pent encore se

promettre de longs jours, abandonne a lui-meme, « il prend,

dit notre panegyriste, une nouvelle vigueur, et, plein du senti-

ment de ses forces, il medite un sacrifice... » Lecteurs sensibles,

ne soyez point trop effrayes de ce sacrifice annonce avec tant de

solennite. « Depuis longtemps, continue notre orateur, Paris

etait a ses yeux la patrie des talents, le sejour des arts, I'empire

du gout ; il forme le dessin de s'y rendre. Avantde I'executer, il

entreprend le voyage du Languedoc, qu'il se rappelait toujours

avec attendrissement. En quittant cette province, il c^de a sa

soDur le petit patrimoine qui lui reste, et vient dans la capitale,

n'emportant que les richesses de son genie, qui ne sufTisaient

pas a beaucoup pres pour ses besoins. »

A Paris, il est bientot en commerce avec les personnes les

plus eclairees, c'est-a-dire avec les chefs de la confrerie econo-

miste, les Quesnay, les Mirabeau, les La Riviere, les Roubaud,

les Dupont, etc. Comment s'etonner que, entoure d'hommes si

sages et si modestes, il se trouve tout a coup, ainsi que I'observe

M. d'Albon, « haut de douze coudees sans que I'orgueil I'ait place

sur un faux echafaudage? Le docteur Quesnay, le Confucius, le

Lycurgue, le Solon de nos jours, I'appelait son disciple bien-

aim6, dans qui il avait mis toute sa confiance, etc. »

G'est echauffe par les lumi^res de cette illustre soci^te qu'il

concut le plan de son Monde primitif, II passa dans la retraite
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pr^s de dix annees, uniquement occupe a mediter, a faire murir

ses idees, et k rassembler les niateriaux qui devaient servir a

cet immense ouvrage, destine k d6voiler tous les mysteres de la

plus haute antiquite.

Quelque opinion qu'on puisse avoir prise de I'utilite de ces

recherches, ce qu'on ne pent refuser sans doute a leur auteur,

c'est une Erudition d'une etendue eflrayante, une sagacite d'ima-

gination prodigieuse, avec plusieurs vues tr^s-philosophiques

sur I'histoire des langues et sur les premieres origines de nos

institutions sociales.

Si la sante de M. de Gebelin fut ^puis6e par les travaux

excessifs que lui couta I'execution d'une entreprise si vaste et si

penible , elle fut plus alteree encore par les chagrins que lui

causa I'embarras des affaires oul'avait engage I'^tablissement de

son Uiisi^e. La science 6conomique avec laquelle il avait dirig6 les

fonds de cet etablissement ne I'avait pas empeche de se trouver

charge d'une dettede trente a quarante mille livres, et sans autre

moyen de I'acquitter que I'honnetete de ses vues et la purete de

ses sentiments.

Son merite lui acquit plus d'estime et de consideration que de

bonheur et de fortune ; il n'aurait pas m^me eu les ressources

necessaires pour publier son ouvrage sans le secours de deux

amies, >!"*• Linotte et Fleury. La premiere, qui mourut il y a

quelques annees, avait appris la gravure pour I'aider et diminuer

les frais de son entreprise
;

plusieurs planches du Monde pri^

mitif sont son ouvrage. La seconde lui avanga cinq mille livres

quand il fit imprimer son premier volume.

L'homme qui avait tout sacrifie k son amour pour les lettres

et les sciences ne trouva pas m^me dans le fruit de ses immenses

travaux de quoi s'assurer sa subsistance. L'Academie lui adjugea

deux fois le prix fondepar le comtede Valbellepourriiomme de

letlres le plus digne et le plus pauvre. G'est la seule recompense

qu'il ait jamais obtenue; il est vrai qu'il ne songea jamais ii on

solliciter aucune.

Tout entier a ses eludes, il ne pouvait se r^soudre a les

quitter que pour servir les malheureux ; mais c'est une distrac-

tion que son coeur lui demandait souvent. I)i^nu(^ de tout, il a

rendu les services les plus cssentiels et les plus d6sint6-

ress^s aux protestants de sa proviDce. II ne dut qu'au cou-
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rage de ses pri^res et de ses sollicitations la liberie de plusieurs

de ces nialheureux qui geniissaient encore dans les chaines d'une

senitude cruelle, pour avoir paru trop attaches k une religion

qui autrefois seiTit de pretexte aux violences les plus revoltantes,

et que le fanatisme, malgre le progr^s des lumi^res qui en ont

borne la puissance, conserve toujours le droit de pei*secuter avec

plus ou moins d'avantage.

La sante de M. de Gebelin avait ete prodigieusement 6puisee

par son application continuelle al'etude; une pierre forraee dans

les reins, et dont la nature le delivra sans aucun secoui-s etranger,

en fut la triste suite. 11 etait dans I'etatde deperissement le plus

desespere au moment ou la folie du mesmerisme commen^ait a

tourner toutes les tetes. Le myst^re de cette doctrine le seduisit

peut-^lre par les rapports qu'il lui trouva avec les initiations

mysterieuses des anciens. Le magnetisme n'ota point la cause de

ses soufTrances; mais il parut les suspendre un moment, et ce fut

assez pour la reconnaissance de M. de Gebelin ; 11 ^crivit en fa-

veur de Mesmer avec I'enthousiasme d'un apotre, et, le jour

m^me de sa mort, il donna encore la preuve la plus forte de sa

conOance pour lenouveau thaumaturge. Ses chagrins et ses maux

lui avaient rendu la vie insupportable ; il resista longtemps a ses

amis qui I'exhortaient a se faire transporter chez Mesmer, en leur

disant : Non, j'e crams de n'y pas rnourir, Enfm il y consentit

pourtant, et n'en expira pas moins au bout de quelquesheures, a

la grande consternation de tous les adeptes qui pleurerent sa

perte, mais bien moins sans doute que celle du plus beau miracle

dont leur saint eut encore k se vanter.

— Nous ignorons I'auteur d'un ouvrage qui a paru sous le

litre di'Analyse des ouvrages de J.-J, Rousseau, de Geneve, et de

M, Court de d'heliiiy auteur du Monde primitif, par un soli-

taire^; it Geneve, un volume in-8°; mais c'est un precis assez

exact de la philosophic de ces deux ecrivains. 11 resulte de ce

d^pouillement de leurs principes que I'un et I'autre ont eu pour

objet de conduire les hommes au bonheur, mais par des methodes

trfes-differentes. Rousseau pense que ce sont les institutions

sociales qui ont deprav^ I'esp^ce humaine, qui ont altere chez

1. Vahhk Legros, pr6v6t de Saint-Thomas du Louvre, depute do Paris aux

6tat8 g^neraux de 1789, mort la m6me ann6e. (B.)
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elle le sentiment naturel du vrai, du beau,du juste. M. de Gebe-

lin soutient au contraire que c'est la societe qui a eleve notre

instinct k Fidee de ce grand ordre qui r^gne dans la nature, et

qui doit nous diriger dans le choix des moyens les plus propres

a nous rendre heureux.

Tout cela pourrait bien n'^tre au fond qu'une dispute de

mots. Isole de toute societe, Thomme est a peine un 6tre moral.

A mesure que la society developpe nos facultes, elle a necessaire-

ment augmente la masse de nos forces et de nos lumi6res ; elle a

par consequent donne beaucoup d*6tendue k la possibilite de

nous rendre ou beaucoup plus heureux ou beaucoup plus mal-

heureux que la nature ne nous afaits. Si Ton etait lit)re de choisir

entre la simplicite de I'etat de nature et la plus grande perfection

de la vie sociale, le probl^me en question meriterait sans doute

encore la peine d'etre discute; mais, vu le point d'ou nous

sommes forces de partir, il parait evident que c'est a perfection-

ner par tous les moyens possibles la societe ou le sort nous a fait

naltre que doivent lendre aujourd'hui nos voeux et nos travaux.

— On voyait autrefois dans I'eglise de Saint-Germain-l'Auxer-

rois I'epitaphe suivante, que I'abbe Mignon en fit 6ter lorsqu'il

en etait doyen :

Ci-gft qui en son temps faisait

Quatre metiers de gueuserie :

II peignait, rimait, et soufllait,

Et cultivait philosophie.

NOTICE

DBS PRINCIPAUX TABLEAUX EXPOSES GETTE ANNBB
AU LOUVRE, AVBC l'e\TRA1T DES CRITIQUES QUI ONT PARU

LES PLUS DIGNES d'ETRE REMARQUEES.

Retour de Priam aire le eorps dllertor, par M. Vien (pour

leroi). « Priam revenant du camp d'Achille avec le corps d'Hector

est arr6l6 par sa famille qui est venue au-devant de lui k la porte

de Sc^e. H^cube embrasse son fils. Andromaque, livree a la plus

grande douleur, tient encore d'une main celle de son c^poux, et

l^ve I'autre vei-s le ciel comma pour se plaindre aux dicux d'une

perte si cruelle. Aslyanax, conduit par sa nourrice, ne voit que
sa mfere eplor^e et lui tend les bras. Pdris et H616ne, qui semblent
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craindre le reproche, se tiennent a I'ecart, et Cassandre qui a

predit tous ces malheurs, absorbee encore dans le plus sombre

delire, parait s'etre jetee sur une des roues du char. Le corps du

heros est represente dans un etatde conservation, tel qu'il devait

r^tre, les soins de Venus et d'Apollon n'ayant pas permis qu'il

fut defigure par la vengeance d'Achille. »

On ne pent nier qu'il n'y ait en general dans I'ordonnance de

ce tableau beaucoup de sagesse et de dignite. La mani^re dont les

principaux personnages se trouvent groupes est imposante et d'un

bel eflet. La douleurd'Hecube, celle d'Andromaque, de Cassandre,

d'Helene et de Priam, toutes ces douleurs sont bien prononcees;

elles ont chacune un caractere qui leur est propre, et I'accord

en est beau, simple et interessant. Mais on eut desire dans I'en-

semble plus d'action, plus de chaleur, dans les details une expres-

sion plus vive, plus passionnee. Peut-etre la critique a-t-elle trop

oublie le moment choisi par I'artiste ; ce n'est pas le moment
m^me de I'arrivee, car le char est arrete, Cassandre a eu le temps

de s'appuyer sur une des roues du char, 1'attitude meme d'An-

dromaque indique un autre mouvement qui I'a precede. Si le parti

que le peintre a cru devoir prendre n'est pas le plus beau qu'ofl'rit

le sujet, c'est sans doiite celui qui convenait le mieux a son

talent, et serait-il equitable de le juger sur ce qu'il n'eut pas le

projet de faire?

On a trouve la sc^ne trop egalement eclair^e, mais elle se

passe en plein air. Un tort dont on aurait plus de peine a le jus-

tifier, c'est le peu de perspective qu'il y a dans le fond du tableau.

L'oeil ne saurait deviner I'espace necessaire pour placer les che-

vaux entre le char et le mur; tout parait sur le m^me plan. Le

vieux Priam tient un peu d'un grand-pretre d'opera. Paris manque

un peu de noblesse et ce bonnet rouge, pour etre le vrai bonnet

phrygien, n'^n est pas plus propre a relever le caractere d'une

tfite si commune. Le corps d'Hector, pos6 a peu pres comme le

M^Uagre antique, a paru un peu court ; c'est la couleur de la

pierre, plutot que la paleur de la mort. Ces trois bras dresses vers

le m^me point et consequemment parall^les font un fort mauvais

effet, et c'est une negligence qu'il eut ete facile de corriger.

Malgre ces taches que la critique a plus ou moins exagerees,

ce tableau honore les talents de M. Yien et I'Ecole francaise ou

ses lemons et ses travaux ont prepare une revolution si remar-
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quable en rappelaDt nos jeunes artistes a I'elude de la nature et

de I'antique. Toutes ses figures sont d'un dessin correct et pur,

ses draperies ont en general une grande mani^re, et Teffet de sa

luniierc est aussi brillant qu*il est doux et harmonieux.

Mort de la fcinmc de Darius, par M. de La Grenee aln6

(pour le roi). « Alexandre, averti par un eunuque que la femnie

de Darius vient d'expirer, entre accompagne d'fiphestion dans la

tente de Sisigambis qu'il trouve couchee par terre au milieu des

princesses eplorees et pr^s du jeune fils de Darius, encore enfant.

L'inteniion du heros est de temoigner i cette mere infortunee la

part qu'il prend «\ sa douleur. »

La femme de Darius, morte ou mourante, est le premier objet

qui frappe les yeux. Ne serait-elle pas mieux placee dans le fond

du pavilion ? Cela ne donnerait-il pas a la sc^ne plus de myst^re,

par la m6me plus de convenance et plus d'inter^t? L'attitude

d'Alexandre est d'une expression aussi vague que sa figure est

roturiere et mesquine. La reine Sisigambis ne parait qu'etonnee

de la visite du heros, et cette surprise n'a rien de touchant. La

belle cameriste vetue de jaune qui nous tourne si obligeamment

le derri^re et nous en presente une si robuste moilie pour faire

pont a la lumiere et la faire retomber sur cet esclave etendu si

famili^rement sur le lit de sa maitresse, la tete inclin^e entre les

deux ^paules, cette belle cameriste fut-elle encore plus belle,

encore mieux dessin^e, devait-elle done former avec I'esclave le

groupe dominant de la composition? Ace ton lumineux, qui ne

serait tente de le croire?

Chaque partie s6par6e parait d'une touche facile, quelques-

unes m6me d'un style assez noble, mais leurs masses n'en sont

pas mieux liees, et le sont encore moins pour I'objet moral du

tableau qu'elles ne le sont pour la couleur; les ombres manquent

de transparence et les coulcurs des draperies ne sont pas assez

rompues de ton, singuli^rement dans les demi-teintes.

11 y a un petit tableau du m6me artiste d'environ quatre pieds

de large sur irois de haut; cesiUbatdeet le chevalier danois aux

prises avec les nymphes qui cherchent i\ les sMuire; on y retrouve

davantage les graces nalurelles qui caracterisent le talent de

M. de La Grenee. Le ton cependant en a paru un peu Irisle, la

position d'une nymphe a quelque chose d'indt^cis, on ne salt

trop si die est i genoux ou i moilie dans I'eau.
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La Fille de JephU allani au-devant de son pdre, par M. Am6-

dee Van Loo (pour le roi).

Quoique Hebreux, les personnages sont habilles a la grecque,

mais la niam^re dont ils sont dessines n'en est pas plus grecque

assurement. Jephte se jette en arri^re comme un homme ivre, et

il n'est pas trop aise de se rendre compte de la pensee ou de

Taction de sa fille. Si quelques personnes ont pretendu trouver

de Tharmonie dans la couleur de ce tableau, c'est sans doute

parce que le ton en est partout ^galement faible, egalement sec,

egalement blafard.

Ces trois tableaux de feu M. Lepicie, representant des fennes

avec des animaux, sont les derniers ouvrages de cet artiste esti-

mable. On y reconnait generalement une verite de dessin et de

couleur bien frappante, une touche naive et spirituelle. UlnU-
rieur de ferme^ appartenant a M. le due de Polignac S nous a

paru superieur encore aux deux autres par la simplicite du ton,

par la richesse, le naturel et la variete des details. On regrette

qu'au lieu de s'efTorcer vainement a vouloir peindre I'histoire, il

n'ait pas laisse plus de productions de ce genre simple et gros-

sier pour lequel il eut un talent si marque, et qu'il aurait sans

doute encore perfectionne, s'il en eut fait sa seule etude.

Piite et Gin^rositd des dames romaines, par M. Brenet (pour le

roi). On avait fait voeu k Rome d'envoyer une coupe d'or kApollon

dans son temple de Delphes. Les tribuns militaires charges de

faire executer cette coupe ne trouvant point d'or a acheter a

cause de sa rarete, les dames romaines se defirent de leurs

bijoux pour fournir la mati^re necessaire a ce don sacre.

La composition de ce tableau est sage, TefTet en est vrai, les

plans paraissent bien determines, le costume y est observe avec

exactitude, on en saisit I'ensemble sans peine, mais cet ensemble

est froid
; et ne serait-ce pas le defaut m^me du sujet? Quel inte-

r^t la peinture pouvait-elle donner a cette sc^ne, toute patriotique

qu'en est Taction ? un plus grand nombre de personnages en au-

rait pu rendre Tordonnance plus riche et plus majestueuse, mais

Teflet en eut-il 6te beaucoup plus touchant? J'ai beau regarder

ce tribun si tranquillement assis derri^re ce bureau, j'ai beau

arr^ter mes regards et sur la femme qui lui presente ses bijoux,

1. Le livret dit seulement M. le due dc ***.
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et sur le cortege qui la suit, je n*y vois rien qui m'annonce la

generosite patriolique dont on a voulu consacrer ici le souvenir;

sans le costume qui les distingue, il ne tiendrait qu'a nioi de

prendre ce tribun pour quelque directeur de Mont-de-Piete, et

ces dames romaines pour des pereonnes tr^s-accoutumees a

recourir aux tristes ressources qu'ofifre cet etablissement.

Nous ne dirons rien du tableau du meme artiste representant

saint Louis rendant la justice dans le hois de Vinreimes; il nous

a paru aussi pauvre d'elTet que de dessin et de composition. II est

destine cependant a la chapelle du chateau de Compi^gne.

Moise sauvd des eaux par la fille de Pharaon, par M. de La

Grenee le jeune (pour le roi). Ge tableau n*a presque aucun

inter^t; les figures y sont agencees avec grace, mais fort negli-

gees dans toutes leurs parlies; la touche en est lache, indecise,

et la nature y est rarement consultee. La princesse egyptienne

ordonne de Fair du monde le plus froid de sauver 1' enfant expose

ou de lui chercher une nourrice, mais il est impossible de devi-

ner qu'elle se soit attendrie sur son sort; I'artiste a craint sans

doute que plus d'expression ne la rendit moins jolie. On ne sait

encore pourquoi il I'a placee dans I'ombre et si loin du groupe

des femmes qui debarrassent le berceau des joncs qui le cou-

vraient.

On a trouv6 des effets plus piquants et m6me un peu moin

de mani^re dans les petits tableaux du m6me artiste representant

les occupations domestiques d'une mire au milieu de ses enfants.

dans celui de Remind abandonmint Armide, dans la frise qui

represente 3Ioisc cluissant les bergers de Madian qui empechaient

les filles de Haguel de [aire boire leurs troupeaux ; ce dernier

morceau, surtout, quoique rempli d'incorrections, se distingue

par un plus grand gout ; on y trouve une sorte de chaleur.

Les dessins de M. de La Grenee ne sont pas beaucoup plus

determines dans leurs formes que ses tableaux, mais la touche en

est plus heureuse et plus 16g6re.

Ilercule enfant Houffant deux serpents dans son berceau, par

M. Taraval (pour le roi). On sait qu* Amphitryon, voulant s assu-

rer de la distinction qu'il devait faire de deux enfanls qu'Alc-

m^ne avait mis au jour, fii lacher deux serpents dans leurs ber-

ceaux. Vous voyez ici le petit Hercule, bien laid, bien horrible,

86 soulever, en saisir un de chaque main et les ^toufler avec

XIV. 16
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colore, tandis que son fr^re Eurysth^e se jette effray^ dans les

bras de son p6re. Alcm^ne et les femmes de sa suite, temoins de

cette epreuve, n'expriment que Tellroi dont elles sont saisies, et

I'inspirent bien mieux encore grace a la caricature de leurs traits

et du sentiment qui les anime. Si la mere du demi-dieu eut res-

semble a TAlcm^ne de M. Taraval, que de raisons I'epoux n'au-

rait-il pas eues de dire au seigneur Jupiter : Quoi! vous, qui n y
etiez pas oblige?

J'ai vu cependant quelques peintres trouver dans ce tableau

de la couleur et un elfet assez harmonieux. Ce merite de pratique

serait encore plus incontestable, que la composition n'en aurait

ni plus de noblesse ni plus d'interet.

Cliopdtre rendant son dernier hommage au tomhemi d'An-

toinCjipaiT M. Menageot (pour le roi ). On croit que c'est une des

meilleures productions de cet artiste. Mais pourquoi ce sarco-

phage qui renferme le corps d'Antoine est-il precisement la copie

de celui d'Agrippa que Ton voyait a Rome sous le portique du

Pantheon? Pourquoi ce monument fun^bre occupe-t-il presque

la moitie du tableau ? Cette femme est belle, affligee, interessante,

mais est-ce bien Cleopatre? N'est-ce pas plutot une actrice qui

croit jouer son role? Serait-ce parce que I'artiste a senti que ces

draperies, quoique assez belles, devaientetre fort embarrassantes,

qu'il s'est cru oblige de lui faire porter la robe par un page? Le

ton des ombres n' est-il pas trop noir? Cette privation totale de

lumi^re sur tout ce qui n'est pas figure produit un eflet faux

;

car, comme on I'a fort bien observe, si les figures sont eclair^es,

ce qui les environne doit y participer ou directement ou du moins

par un reflet.

Alreste rendue h son mari par Hercule^ par le meme (pour

M. le comte de Yaudreuil). La composition en a paru froide et

trop sur une meme ligne. II est vrai qu'il avait ete defendu b.

Alceste de parler avant la troisieme aurore, mais le peintre devait

nous rappeler du moins la defense d'une maniere plus interes-

sante : cet embarras timide, cette douce contrainte, cette joie

encore retenue, n'ont pas un caract^re assez prononce ; on ne voit

\k qu'une jeune personne qui sent modestement combien ce voile

leve doit la faire paraitre jolie. Son epoux n'a Tair d'eprouver

aucun transport ni de joie ni de surprise; Tempressement que

marque son attitude n'est que poli. L'Hercule nous a paru bien
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dessine, d*une belle couleur ; on est pourtant fort tente de dire

comnie une femme qui I'avait considere longtemps avec I'atten-

tion la plus naive : J'aime niieux I'autre.

Quant a YEsqmsse du tableau pour la Ville au sujet de la

paid' de 1783, on ne peut rien ajouter encore a ce qu'en a dit le

catalogue :

({ La ville de Paris t^moigne sa joie en voyant la France,

I'Angleterre et i'Amerique se r^unir en se donnant la main sur

I'autel de la paix. Le fond represente le temple de rimniortalite

au milieu duquel est placee la statue du roi. Le peristyle est

oi*ne des portraits de M. le comte de Vergennes et du docteur

Franklin. Entre le groupe allegorique et celui du Corps de ville,

on voit le genie de la Liberie, et celui de I'Histoire qui ecrit dans

les fastes de la France I'epoque ou le commerce et les mers sont

devenus libres. Sur le devant, le genie de la Paix brule les in-

struments de la guerre. »

En^e, au milieu de la ruitie de Troie,n*ayantpu determiner

Anehise, son pi^re, d quitter son palais et sapatrie, reut, dans

son dhespoir^ retourncr au combat • Crease, sa femme, Varrete

en lui prcsentant sonjcune fils Asragne; par M. Suvee (pour le

roi). 11 serait difficile de rendre une sc^ne plus tumultueuse avec

une tranquillite plus soutenue. Le groupe d'Enee parait eclaire

du plus grand jour. On ne salt trop d'ou vient la lumiere qui

Eclaire celui d' Anehise. Quant au fond du tableau ou I'onaperijoit

une petite llamme qui doit designer I'embrasement de Troie, il

y rtgne une nuit obscure. Le heros de Virgile se trouve ici pose

^Comme un tragedien de province. Creiise, qui veut I'arrt^ler en

jmbrassant ses genoux, n*a que la gentillesse d'une petite fiUe,

5t il est impossible de la prendre pour la m^re de ce jeune

'homme, dont la t(ite est aussi grosse au moins que celle de son

p6re. On ne peut regarder le vieux Anehise sans craindre

que, erabarrasse comme il Test de ses p^nates, il ne perde I'equi-

libre en descendant ce triste escalier. La suivante, qui lui passe

si noblement la main b. Tc^paule, ne serait-elle pas mieux placee

devant ce bon vieillard quelle ne Test derri^re

?

M. Suvee a voulu employer dans sa Mort de CUopiUre un

style severe, mais ne I'a-t-il pas rendu d*une simplicite tout a

fait insipide? La tdte de CleopAtre est presque ignoble, et la

position de ses jambes vraiment burlesque : si Tune parait morte.
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Tautre soutient tout le poids de son corps. La femme renvers^e

au pied de son lit est encore plus mourante, encore plus

estropiee. Le fond du tableau est uniformement gris, et toutes

les figures sont d'un ton decidement blafard.

Si ces deux tableaux ont paru fort au-dessous de la reputa-

tion que cet artiste a meritee, il la soutient encore danssa Nati-

viiCy tableau de 9 pieds 10 pouces de haut sur 5 pieds 6 pouces

de large, pour M""" la marechale de Noailles. Cette NaticiU nous

a rappele celle que nous avions deja vue de lui il y a quelques

annees; la composition des deux tableaux est a peu pres la

meme, mais il faut lui pardonner d'avoir ete tente de se repeter

;

Teffet en est tr^s-beau, le dessin correct, soigne dans toutes ses

parties, la couleur suave, harmonieuse. II y a partout quelque

chose de vraiment celeste dans la tete de la Vierge; un saint

enthousiasme anime celle du vieillard, et le trait de lumiere qui

tombe sur le nouveau-ne repand sur toute la scene un mystere

touch ant et religieux.

Le pinceau de Timmortel Vernet a enrichi encore cette annee

le Salon de nombreuses productions; d'une TcmpC'lCy d'une

Marine en calhie avec Ventrt'e dun port de mer, d'un Paysage

ail coucher du soleil, ou Von voit plusieurs personnea s'ammant

au hord d'un lac, etc. Mais le plus important de ses tableaux est

une Marine avec une tempcte et naufragc d*un vaisseau; ce

tableau, de Ih pieds de long sur 8 de haut, est pour Son Altesse

imperiale M^"" le grand-due de Russie. On y retrouve le talent de

ce celebre artiste dans toute sa force, et peut-etre n'a-t-il rien

fait de plus beau meme dans sa plus grande vigueur. Les masses

en sont imposantes, les effets piquants, harmonieux, la perspec-

tive juste et profonde. Les figures se lient heureusement avec le

sujet principal et y jettent un grand interet par la mani^re dont

elles participent au malheur des desastres qu'oflVe cette sc^ne,

d'epouvante et d'horreur. Quelques personnes auraient desire

que ces vagues eussent encore plus de transparence ; mais, tu-

muUueuses, ecumantes comme elles le sont, devaient-elles en

avoir davantage ? « Pourquoi, dit le Frondeur^, supposer au-

dessous d'une roche inaccessible une batterie si peu necessaire?

1. Le Frondeiir ou Dialogues sur le Salon, par Tautcur du Coiqj de paite et

du Triumvirat (Carmontelle), In-S", C7 p.
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C*est (se repond-il lui-m6me) qu*il en resulte un angle et deux

lignes tres-favorables a TelTet du tableau. M. Vernet s*est fait un

systeme excellent d'interrompre toujours la ligne d'une masse

par une autre ligne d'objet fuyant; c'est a la faveur des principes

de cette esp^ce que ce peintre sans rival pen^tre avec tant de

surete dans le labyrinthe de la nature. Quelle vi^ueur dans un

age si avanceM Non, ce vieillard n'est pas un homme, c'est le

dieu des quatre elements. »

Portrait dc M, le comtc d'Affry; de feu M, de Nicolaij

plusieurs autres portraits, par M. Roslin.

Leplus beau, le mieux compose est celui de M.de Nicolai; les

etoffes noires de cette robe de president sont fort bien entendues

et d'une grande verite; mais ce merite nous parait moins eton-

nant aujourd'hui ; M. Roslin dans cette partie ne manque plus de

rivaux. En donnant tant de vogue aux satins, il a cesse d'en

faire exclusivement le commerce; les Duplessis, les Vestier, les

Guyard, les Le Brun, ont devine son secret. Ces t^tes sont bien

dessinees, mais la couleur en est briqiietee. Le manteau de

M. d'Affi7 est lourd et, grace k sa forme conique, ressemble trop

i la chape d'un cure.

Le petit tableau qui repr^sente une Dame dcboutj en satin

blancy devant une glace pour y achever sa toilette^ est trfes-

precieux sans doute par son fini, mais n'a d'ailleurs aucun int^r^t;

la figure de la dame, celle du chevalier de Saint-Louis froide-

ment occupe de sa lecture, la suivante, etc., toutes ces figures

paraissent isolees, et Tojil du spectateur ne sait ou se fixer. On

sait que les Flamands n'out pas cherche k metlre de I'int^ret

dans ces sortes de sujets, mais on ne pense pas que ce soit en

cela qu'il faille les imiler.

— Mhnoire sur I'duration et snr la discipline viilitaires^

^

brochure in- 12, avec cette epigraphe liree de La Fontaine :

N'attendez rien do bon du pcuplc imitateur.

II ne faut s'attendre a trouver ici aucun projet suivi, aucune

observation importante sur la r6forme dont le militaire pourrait

6tre susceptible en France; ce n'est qu'unc longue diatribe conlre

1. II a pr^ dc soixantc-dix ans. OleMTBR.)

2. L*autcur nous est incoonu.
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les coups de baton, et I'auteur I'a fait de mani^re que, quand

mdme I'usage en serait perdu entierement, il paraitrait peut-6tre

k d^sirer qu'on le retablit, du moins en sa faveur. « Tout reussit,

s*ecrie-t-il avec indignation, tout reussit dans ce bon pays;

ritalie nous donne li gelosi, TAngieterre les jockeys, TAllema-

gne les srhhtgueurs... » Pour juger du ton de ce pamphlet, nous

ne citerons qu'un morceau de Tavertissement. Si ce n'est pas ce

qu'il y a de moins insolent, c'est peut-etre aussi ce qu'il y a de

mieux ecrit dans tout I'ouvrage.

(( Nous sentons bien, dit notre anonyme, que tout le monde
ne sera pas egalement satisfait de la publicite de cet opuscule,

mais nous aurons I'armee enti^re pour nous, excepte quelques

marechaux de France, qui n'en font pas une partie essentielle.

On pense assez generalement que personne ne se soucie plus de

Ttoe, et que le roi a eu trois grands objets dans cette derniere

et tr^s-etrange promotion : le premier, de faire naitre TindilTe-

rence pour le baton de marechal ; si Sa Majeste a compte sur ce

moyen, son esperance n'est point decue, 1' indifference va jus-

qu'au degoiit de la chose; le second, d'avoir la paix a Versailles.

11 aurait pu s'y prendre d'une autre mani^re, il n'avait qu'a

chasser loin de lui toute cette canaille qui Tenvironne, garder le

seul homme de bien si recommandable par ses grands talents

qu'il ait aupr^s de sa personne, M. de Vergennes, en rappeler

un autre dont la France ne veut point quitter le deuil, M. Nec-

ker. Le troisifeme objet est lie au premier. Le roi a voulu que la

consideration ne fut desormais accordee qu'au merite bien

reconnu, et que la nation ne fut plus trompee par de vaines

decorations. C'est dans cette vue qu'il a fait une douzaine de

cordons-bleus. Les gens senses ne voient ici que du bleu; les

autres ont dit que le roi avait ete tourmente et enfm gagn^.

Tourmente, oui, il Test sans cesse; gagne, non. 11 a juge que la

petite arm^e des marechaux de France et des cordons-bleus

qu'il mettrait sur pied serait la plus puissante qu'il ait jamais

eue en effet; elle va tout faire rentrer dans I'ordre ; le respect et

la veneration ne seront plus pour M. de Broglie, marechal de

France, mais pour M. de Broglie, grand homme de guerre. »

I
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EPIGRAMME DE M. WATELET SUR MESMER,

QUI AVAIT DECIDE QU'lL NE PASSERAIT PAS l'aUTOMNE.

Docteur, tu me dis mort, j'ignore ton dessein;

Mais je dois admirer ta profonde science :

Tu ne predirais pas avec plus de science

Quand tu serais mon m^decin.

— On a donne, le vendredi 13 septembre, sur le Theatre-

Francis, la premiere representation de I*Hotelierie, ou le Faux
Ami, comedie, en cinq actes et en vers, imit^e de Tallemand,

par M. Bret, auteur d'une Vie de I\linon, de plusieurs comedies

peu connues aujourd'hui*, et d'un long Coynmentaire sur les

OBuvres de Molidre,

Gette pi^ce, tr^s-mal re^ue h la premiere representation, n'a

pas reparu depuis. G'est une imitation, pour ainsi dire acte par

acte, sc^ne par sc6ne, de VHotel garni, comedie allemande de

M. J.-C. Brandes. Nous nous bornerons a en rappeler la marche

le plus succinctement qu'il nous sera possible.

Gette marche a ete assez difficile a suivre k Iravers les brou-

hahas qui n*ont presque pas discontinue depuis la premiere sc^ne

jusqu'a la derni^re. La piece etait deja connue heureusement ou

malheureusement par la traduction que nous en a donnee

M. Friedel dans le sixi^me volume de son TheiUre allemand

;

c'est le septi^me ouvrage de ce ThMtre qui tombe successive-

ment sur la sc^ne fran(;aise.

La pifece de M. Bret olTrc, comme Toriginal, quelques scfencs

et quelques situations d'un assez grand int6r6t; mais il n'en est

presque aucune qui soit preparee raisonnablement. L'exposition

de la pi^ce fran^aise est aussi lente, aussi obscure que celle de

la pi^ce allemande; ce n*est gu^requ'a la fin du troisi^me acte

qu'on a pu entendre claireraent que M*"" Dormin est fille du

comte de Werling, que son dpoux est fils du comte d'Olbron, et

1. Telles quo le JalouXy le Faux Ghi^reux, fEcole amoureuse, la Double Ex-

travagance; cello derni^re est la »culo qui ait cu quelquc succ6s daus sa nou-

eauti. (ftlBism.)
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que Thoreck a du Tepouser et en conserve encore I'espoir; ce

n'est meme que dans le cours du quatri^me que Ton apprend

par quelle sorte de hasard le comle d'Olbron, qui voyageait au

moment de la disgrace de son p6re^ a pris le nom de Dormin, a

vu la fille du comle de Werling a Dresde, I'a suivie dans les lieux

qu'habitait son p6re, s'est introduit dans sa maison, et a*fini par

Tenlever. Ces fails, molivant d'une manifere touchante la mis^re

et I'etat d'abandon ou se trouvent ces deux epoux, eussent jete

un interet plus altachant sur leur situation si I'auteur avail eu

Tart de les presenter plus a propos.

G'est de I'inler^t seul que Ton pent attendre le succ^s des

ouvrages de ce genre; ne pas I'obtenir, c'est manquer absolu-

ment le but de la plus facile de toutes les compositions drama-

tiques; car il est bien plus aise sans doute de concevoir et d'ar-

ranger pour la sc^ne une action qui n'a d'autre objet que celui

d*attacher le spectateur par les memes moyens que Ton emploie

presque toujours avec succfes dans les romans, qu'il ne Test

d'etudier et de presenter les divers caract^res de la society, en

saisir les vices et les ridicules, les mettre en mouvement par les

passions qui leur apparliennent, et de ce contraste si souvent

comique tirer ces grandes lecons de morale qui corrigent les

moeurs par le ridicule, et qui doivent etre le but principal de la

vraie comedie. Le drame proprement dit, la comedie roma-

nesque, tient a I'enfance de Tart*, et telle fut sa marche chez

toutes les nations lorsqu'il a commence a sortir du berceau.

L'impuissance des auteurs frangais de nos jours semble vouloir

Ty ramener; mais dans cette penurie et de talents et d'inven-

tion lis ont bien tort de puiser leurs sujets ou comiques ou tra-

giques dans le theatre allemand; sans aller plus loin, noire

ancien theatre leur fournirait des conceptions a peu pres sem-

blables, et qui sembleraient aujourd'hui et plus nouvelles et

plus originales. Que faisaient nos Gamier, nos Jodelle, nos Mai-

ret, si ce n'est de mettre en action et de revetir d'un dialogue

excessivement plat, il est vrai, la fable de quelque roman? Que

sent autre chose les pieces qui nous restent de ces auteurs?

Nulla exposition, une action romanesque, mal congue, mar-

1. Peut-6trc serait-il tout aussi vrai dc dire que le drame tient a la vieillesse

de Tart, k sa decadence. T6rence a suivi Plaute, M6nandre n'est venu qu'aprfes

Aristophane. (Meister.)
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chant par sauts et par bonds, peu ou point de developpements,

aucune etude des caracteres, des ridicules et des passions, des

incidents aussi invraiserablables que mal prepares, des situa-

tions presque toujours forcees, et dont TefTet est continue! le-

ment affaibli par des accessoires etrangers ou nuisibles k Tac-

tion : voila tout ce qu'ofliit notre sc^ne jusqu'au si^cle qui vit

naitre Corneille et Moli^re, et ce qu'on trouve encore dans presque

tons les ouvrages dramaliques allemands que Ton a traduits

dans notre langue. Nous ne doutons point que nos poetes du

W et du XVI* siecle ne crussent, comnie M. Lessing, que ces

romans dialogues, surcharges d'eveneraents qui souvent dis-

traient de linteret principal ou ralentissent sa marche, ne fus-

sent le comble de Tart ; ils etaient pardonnables, Moliere n'etait

pas ne; ils ne connaissaient pas ces chefs-d'oeuvre, modules

indestructibles d'un art si difficile, dont ce grand homme avait

etudi6 les regies dans les ouvrages des anciens ; ces regies que

M. Lessing se plait a tourner en ridicule, et dont il estropie

quelquefois le sens pour le plier a son nouveau syst^me drama-

tique, au lieu de les expliquer de bonne foi par le succes de tant

de chefs-d'oeuvre antiques et modernes, d'apres lesquels elles

furent faites. Toutes ces regies, dictees par la raison, ne sont

que I'expression des modeles d'une nature embellie. L'exacte

verite ne saurait plaire dans aucune production des arts. Les

irregularites qu'oflre un tres-grand ensemble ne peuvent blesser

nos yeux, parce qu* elles 6chappent pour ainsi dire k I'^tendue

de nos regards; mais lorsqu'on veut copier la nature, lorsqu'on

veut essayer surtout de representer les principales circonstances

d*une action dans un espace beaucoup plus resserr6 que cclui

dans lequel I'ordre ordinaire des choses en eut developpe la

suite, I'art doit ^laguer alors tout ce qui est etranger k I'interdt

principal, tout ce qui pourrait raflfaiblir. C'est au gout seul k

faire ce choix toujours dependant des convenances, de ce senti-

ment juste et delicat du vrai et du beau ideal. Ce principe uni-

versel de tons les arts doit s'appliquer plus pariiculi6remcnt

encore aux conceptions dramatiqucs. Peut-6tre les Frangais, trop

esclaves de leur r^gle d'unite, de temps et de lieu et d'action, se

sont-ils souvent privd^s des bcautds qui pouvaient nattrc d'une

plus grande variete d'incidents et d'un inter^t plus vif, plus

6tendu, plus complique. Peut-6tre se sont-ils vus souvent
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r^duits par cette extreme severite k ne remplacer le mouvement

de raclion que par la regularite de sa marche. Peut-etre ont-ils

Irop prefere a cette grande diversite de caract^res doiit se glori-

fient quelques theatres modernes, I'art si difficile de les appro-

fondir et de les developper; mais c'est peut-6tre aussi ce defaut

de mouvement et d'action que Ton reproche a quelques-unes de

leurs meilleures comedies qui les a forces a sauver cette espfece

de monotonie par la sagesse d'une conduite toujours bien moti-

vee, par le charme d'un dialogue toujours facile, tour a tour spi-

rituel, plaisant ou profond ; merite qui distinguera eternellement

la veritable comedie de ces croquis informes dont le succ^s mtoe
le plus brillant ne saurait justifier Tinconsequence et le mauvais

gout.

— Voyage de Figaro en Espagne^, deux petits volumes

in-16. Ce n'est qu'une rapsodie de critiques et de sarcasmes sur

les moeurs et les usages de la nation espagnole. EUe fut assez

longtemps obscure ; etant tombee heureusement entre les mains

de M. le comte d'Aranda, il exigea la suppression de ce libelle;

et la premiere edition, dont personne n'avait voulu d'abord, se

trouvant bientot epuisee, on en fit une seconde. M. I'ambassa-

deur crut remplir mieux son objet en faisant au voyageur ano-

nyme I'honneur de faire refuter son livre pour ainsi dire article

par article ; cette reponse a paru sous le titre de Dinonciation dii

Voyage de Figaro, un petit volume in-12, imprime avec beau-

coup de soin ^; mais la reponse a un pareil ouvrage ne pouvait

guere etre qu'un dementi perpetuel, et ce dementi n'a pas paru

a beaucoup pr^s aussi amusant que les mensonges qu'il cherchait

k detruire ; tout cela n'a servi enfm qu'a engager le nouveau

Figaro, qui, grace aux petites persecutions qu'il eprouvait, s'est

cru un personnage d'importance, a nous en donner une troisi^me

Edition, a la t^te de laquelle il a mis son nom; c'est M. le mar-

4. La premiere Edition de cet ouvrage parut en 1784, la seconde en 1785, et

la troisi6mc en 1780, sous le nouveau titre de Voyage en Espagne, par le marquis

de Langle : cette dcrnifere fut poursuivie et condamn6e par le parlement. L'au-

teur 8'6criait plaisamment k cette occasion : « Mon ouvrage siirement sera r6duit

en cendres, tant mieux, tant mieux! mille fois tant mieux! Cela porte bonheur;

salut aux ouvrages qu'on brQle, le public aime les ouvragcs brilles. » (Ch.)

2. Denonciation en public du voyage d'un soi-disant Figaro, par le veritable

Figaro. Londres et Paris, 1785, in«12. Attribuce par IJarbier et Querard au

comte d'Aranda, mais plus vraisemblablement r^digSe sous son inspiration.
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qui's de Langle, du moins a ce qu'il dit. On sait que c*est sous

ce noni qu'il voyage en Suisse, avec tout le costume et toutes

les allures d'un aventurier.

11 y a dans son livre quelques traits plaisants, un style en

g^n^ral assez vif, assez leger ; mais de toutes les pereonnes qui

ont 6te a port^e de voir TEspagne, je n*en connais aucune qui ne

m'ait assure que le fonds de louvrage n'etait qu'untissude faus-

setes absurdes. Iitait-il done si necessaire de mentir pour dire

du mal des prejuges ou des abus qui ont emp6che jusqu'a ce

jour les Espagnols de partager tous les avantages que nous

devons au progres des lumieres de la philosophie de ce sifecle?

— Traitd stir le renin de la vip^rey etc, par M. I'abbe FelLx

Fontana, physicien de Son Altesse royale monseigncur I'archi-

duc grand-due de Toscane. Deux volumes in-A°, avec figures.

Get excellent ouvrage est le resultat de six mille experiences

auxquelles M. I'abbe Fontana a sacrifie trois mille vip^res. On y

prouve, par une stiite de recherches aussi exactes qu'inge-

nieuses, que la morsure de la vip^re n'est pas absoluraent mor-

telle a I'homme, c'est-k-dire la morsure d'une vip^re; car

Thomme pourrait succomber a celle de plusieurs. La quantite

de vcnin que la vip^re a dans sa vesicule est environ de deux

grains; d'aprfes les calculs de M. Fontana, il faudrait trois grains

pour tuer un homme. Le travail de cet illustre physicien ne s'est

pas borne a des recherches sur le venin de la vip^re et quelques

autres poisons; il embrasse les parties les plus importantes de la

physiologie, et son livre contient de savantes observations sur la

structure primitive du corps animal, sur la reproduction des

nerfs, avec une description tres-curieuse d'un nouveau canal de

Toeil. Nos savants regardent ce trait6 comma un des meilleurs

ouvrages de physique qui aient paru depuis longtemps.

— Mhnoires authentiques pour servir i) rhistoire du comte

de CagliosirOy brochure in-12; on la croit imprim^e k B&le. A

en juger par toutes les anecdotes, ou fausses ou hasardocs, que

renferme cette brochure, et par la manifere vive et piquante donl

elle est ecrite, on est fort tente de croire qu'elle pourrait bien

^tre Touvrage du marquis de Langle *, auteur du Voyage de

1. Barbier, daiiM son Dictionnaire des anonymes, rattribue au marquis do

Luchet. On verra plus tard Meislcr lui-inOmc conflrmer cette assertion.
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Figaro en Espagne. Quoi qu'il en soil, comme cette singuli^re

production est encore fort pen repandue, nous nous empressons

de vous en ofTrir ici les traits les plus curieux.

« Le comte de Cagliostro etait ne sans fortune, d'une famille

obscures avec des passions fougueuses : il voulut essayer si la

fortune, qui favorise tant d'ineptes personnages, le dedaigne-

rait... 11 commenca par se titrer; il connaissait un paysan qui

etait devenu prince : ainsi ce n'^tait pas trop de se faire comte.

C'est dans les mauvais lieux de Venise qu'il chercha une femme

propre a ses projets. Des malheurs inouis avaient conduit dans

les asiles de la mis^re bien plus que de la volupte une marquise

genoise. Taille svelte, ceil ardent, gorge a I'epreuve, demarche

legere, haleine pure, voila pour le physique. Le moral ne lui

cedait pas : propos libertins, profonde dans les speculations, cal-

culatrice sous les dehors de I'^tourderie, incapable du moindre

sentiment, bref un sujet precieux pour seduire, tromper, par-

ler de la vertu, employer le vice, et en imposer a la multitude.

« Ce couple bien assorti ne crut pas devoir se hasarder

d'abord a Paris : « Nous ne sommes pas encore assez forts pour ce

« pays, dit la marquise ; c'est la que sont les premiers rou6s de

(( la terre ; la cour, la ville, le clerge, la robe, la finance ont des

« sujets consommes... » II fixa ses regards sur la Russie; I'argent

manquait, la marquise fut chargee d'y pourvoir. 11 y avait alors k

Rome une foule d' Anglais; elle y vole pour les imposer. Un mois

lui suffit pour realiser cinqmille guinees. II fallait la-dessus payer

un cardinal et deux princesses; quoique les Donneaux remains

soient extremement chers, il lui resta encore de quoi acheter de

mauvais diamants et tout I'equipage de la charlatanerie... »

Telle est I'esquisse du portrait que Tauteur trace de ses heros.

11 les conduit d'abord dans le Holstein pour faire au fameux

comte de Saint-Germain I'hommage du desir de devenir ses

esclaveSy ses apolres et ses martyrs^ et d'acqudrir un des qua-

torze 7nille sept cents secrets qu'il porte dans son sein. Ce

celebre adepte n'est pas peint avec des couleurs plus favo-

rables.

« Le comte de Saint-Germain, mort depuis quelques annees

1. On le croit Napolitain; il a non-sculement I'acccnt dc Naples, mais encore

des tournures de phrase qui n'appartiennent, dit-on, qu'a I'idiome des lazzaroni.

(Meister.)
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et deja oublie, ^tait un fou serieux, avait peu d'esprit, quelques

connaissances en chimie, n'ayant ni I'impudence qui convient a

un charlatan, ni I'eloquence n^cessaire a un fanatique, ni la

seduction qui entraine les demi-savants ^ filant a Chamb^ry, il

offrit sa chimie au marquis de Bellegarde. lis se mettent a souf-

fler, le creuset donne une mati^re qui avait la couleur et le poids,

mais non la ductilite de Tor. Ces operations se faisaient dans une

terre ou, dans I'espace de sept mois, le comte fut trois fois p^re.

L'argenterie devint incomplete ; il avait emprunte de lous c6l6s,

on lui conseilla de partir. A Paris, meme aventure, etc.... »

Le comte et la comtesse deCagliostro paraissentiPetersbourg

en qualite de m^decins. lis y montrent un desinteressement rare;

cette marche leur reussit. La comtesse avait vingt ans et parlait

sans affectation de son fils aln6, depuis longtemps capitaine au

service de Hollande. « Un phenom^ne si peu ordinaire anjenait la

conversation sur son age, et il se trouvait qu'une femme dont

I'haleine, le sein, les dents attestaient la fraicheur de Textreme

jeunesse, comptait deja plus de huit lustres... Les femmes, aussi

adroites a se derober des annees que la marquise ^tait empressee

a sen donner, viennent consulter en secret le depositaire de la

fontaine de Jouvence. II distribue les eaux, les tresors abondent

chez lui. Les femmes ne rajeunissent point; mais les amants le

leur disent, et Cagliostro est un dieu. »

Un grand prince est sensible aux charmes de la comtesse et lui

prodigue les presents. Un jour elle recoit Tordre de se rendre

prte de rimperatrice. La comtesse, interrogee, mentit avec une

adresse qui persuada la souveraine. L'ordre de quitter la Russie

fut accompagne d*un present de vingt milles roubles. II etait

question d'un enfant soustrait et d'un autre suppose; voici comme
on raconte le fait.

« Une m^re 6tait sur le point de perdre un enfant ch^ri, &ge de

deux ans. Elle promet cinq mille louis a Cagliostro s'il le guerit.

11 demande huit jours. Le second, la maladie augraente ; il supplie

1. G) portrait est faux a bcAucoup d'6gards. Lc comte de Saint-Germain a paru

k tous ccux qui font connu un hommo do bcaucoup d*esprit. II avait ccttc ulo-

quence naturclle qui CHt la plus proprc k sdduirc ; il savait bcaucoup de chimie

et Thistoiro comme peu de pcrnonncs TontappriHo. II avait le talent de rappeler

dans la conversation les dv^ncmcnts lea plun importants de Thistoirc ancienne,

ot de les racontcr comme on raconte Tanecdote dujour, avec les m^mes details, le

mCme degrd d'int^rCt et de vivacit(^. (MeisTKn.)
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qu*on lui laisse emporter cet enfant. Le cinquieme jour, il annonce

un changement heureux ; le huitieme, il assure la guerison ; et

enfin au bout de trois semaines il rend un enfant a sa mere atten-

drie. Un certain bruit se r^pand ; on parle d'un enfant achet^.

Cagliostro avoue que Tenfant rendu est substitue, que le veritable

est mort, et qu'il a cru devoir tromper la douleur d'une m6re

pour un certain temps. La justice demande ce qu'est devenu le

cadavre du premier; Cagliostro confesse I'avoir brule pour

essayer la palingenesie. On lui demande les cinq mille louis, ils

etaient disparus *. »

En sorlant de la Russie, le comte passaaYarsovie. Les rieurs

n*etaient pas de son cote. 11 vint s'etablir modestement a Stras-

bourg; mais il changea sa marche, il mit dans son parti les

pretres et les pauvres. En vain les gazettes le denoncerent au petit

nombre des sectateurs de la raison. Un des premiers de la ville

paraissait s'en rapporter aux bruits publics; M'"® de Cagliostro

irouva le moyen de le dissuader, et dans le meme moment

immola et sauva son mari.

Paris etait le theatre ou Cagliostro devaitbriller : il s'y annonca

comme le restaurateur de la franc-maconnerie egyptienne, et pr^t

a restituer aux freresles myst^res d'Isis et d'Anubis. u A I'instant

les soixante-douze loges repandues dans cette capitale sont en

I'air. Personne n'ignore qu'il y a une franc-maconnerie de femmes,

une litteraire, une reformee, une franc-maconnerie d'enfants. Cet

institut, consacre jadis a 1' union et a la charite, a ete metamor-

phose en academie, en lycee, en club, en salle de bal, en soupers

fms... Frappe de ces abus, Cagliostro apportait les constitutions

de la franc-maconnerie egyptienne, que Cambyse prit dans le

temple d'Apis lorsqu'il fit fustiger ce dieu capricieux. »

La beaute de M'"* de Cagliostro faisait presque autant de sensa-

tion que la franc-maconnerie egyptienne. Parmi une foule d'ado-

rateurs, elle distingua le chevaHer d'Oisemont. Elle fit alors la

connaissance de M'»"^ de La Motte-Valois. « Vous avez, lui dit

celle-ci, un courtisan bien assidu ; c'est un jeune homme ; ne

montrez jamais cela en compagnie. Qui vise a la celebrite doit

1. Tout ccci paralt encore apocryphe. L'on sait du moins qu'une tres-grande

dame en Russie fut fort etonn(5c d'apprendre qu'un homme qui n'avait pu faire

des dupes dans le pays du monde oCi les charlatans sont ordinairemcnt le mieux
accueillis en ciit fait un si grand nombre en France. (Meister.)
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ecarter les chenilles titrees Si, comma je I'imagine, le mariage

vous suflbque, prenez un homme de marque. Je puis vous don-

ner un prince \ beau, quoiqu'un peu use; riche, mais avare;

plein d' esprit, insolent, mais aimable, discret, lio'ini sentimentaire,

mais homme a procedes » M'"* de Cagliostro objecle d'abord

que son mari a le secret d'etre en plusieurs endroits a la fois, et

de se rendre invisible ou il est.

Pendant que M. de Cagliostro faisait souper les morts avec les

vivants, son epouse, digne de lui, pr^parait une autre farce. Les

femraes, curieuses a I'exc^s, se desolaient de n'^tre point admises

a ces mysl^res, et sollicitaient M'"" de Cagliostro de les initier.

Elle repondit avecbeaucoup de sang-froid a la duchesse del****,

chargee de faire les premieres ouvertures, que des qu'on aurait

trouv6 trente-six adeptes elle commencerait son cours de magie.

Le m6me jour la liste fut remplie. Les conditions preliminaires

furent telles :

1° Que chaque initiee fournirait cent louis
;

2° Que pendant neuf jours elle s'abstiendrait de tout com-

merce humain;

S*" Qu'on ferait un sermentde se soumettre a tout cequiserait

oi'donne.

Le 17 du mois d'aout fut le grand jour. On se rassembla a

onze heures. En entrant, chaque femme etait obligee de quitter

son cul, saboulTante, ses soutiens, son corps, son faux chignon,

et de vetir un^e l^rite blanche avec une ceinture de couleur. 11 y
en avait six en noir, six en bleu, six en coquelicot, six en violet,

six en couleur de rose, six en impossible ' . On les lit ensuite

passer dans un temple eclair^, garni de trente-six berg^res cou-

vertes de satin noir. M"" de Cagliostro, v6tue de blanc, etait sur

une espece de trone, escortee de deux grandes figures habillees

de mani^re que Ton ignorait si c'^taient des spectres, des

hommes ou des femmes. La lumi^re qui ^clairait cettc salle

i. Voici encore un trait qui doit rcndro la fld^litd de notro historicn fortsus-

pcctc. Cc n'est assurSment pas M*"' do La Motto qui a donn6 M. do Rohan k

M"'« de Cajfliostro; son mari H'utait empar^ de resprit du cardinal lon^tcinps

avant qu'il cM quclque liaison avec M"« de La Motto, et Ton assnn^ qu'on a

trouve dans les papicrs de M. de Rohan la preuve de plus do 100,000 francs

donnas par Son Eminence au comtc dc Cagliostro. (Mkistkh.)

2. Le manuscrit de Gotha no la designe que par cello initiale.

3. Couleur de fantaisie.
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s'affaiblissait insensiblememt, et lorsqu'a peine on distinguait les

objets, la grande-pretresse ordonna de decouvrir la jambe gauche

jusqu'a la naissance de la cuisse. Apr^s cet exercice, elle ordonna

de lever le bras droit et de I'-appuyer sur la colonne voisine. Alors

deux femmes, tenant un glaive a la main, entr^rent, et ayant

recu de M'"^ de Cagliostro des liens de soie, elles attacherent les

trente-six dames par les jambes et par les bras.

La grande-pretresse expliqua alors aux initiees que I'etat ou

elles se trouvaient etait le symbole de celui ou les femmes sont

dans la societe, et de la dependance ou les hommes cherchent a

les tenir : « Laissons-les, ajouta-t-elle, debrouiller le chaos de

leurs lois; mais chargeons-nous de gouverner I'opinion, d'epurer

les moeurs, de cultiver 1' esprit, d'enlretenir la delicatesse, de

diminuer le nombre des infortun^s. Ges soins valent bien ceux

de prononcer sur de ridicules querelles. »

On detacha les liens et Ton annonca les epreuves. Les reci-

piendaires furent partagees en six groupes, et chaque couleur

renfermee dans I'un des six appartements qui correspondaient au

temple. On leur declara que celles qui auraient succombe ne

rentreraient jamais. Des hommes arriv^rent bientot dans chacun

de ces appartements et employerent tous les moyens de seduc-

tion. (( Ni les raisonnements, ni les sarcasmes, ni les larmes, ni

les prieres, ni le desespoir, ni les promesses ne purent rien, tant

la curiosite et I'espoir secret de dominer sont des ressorts puis-

sants chez les femmes. Toutes rentr^rent dans le temple telles

que la grande pretresse I'avait ordonne » Apres un quart

d'heure de silence une espece de dome s'ouvrit, et sur une grosse

boule d'or descendit un homme nu comme Adam, tenant dans sa

main un serpent, et portant sur sa tete une flamme brillante :

« Celui que vous allez entendre, dit la grande-pretresse, est le

c^lebre, I'immortel, le divin CagUostro, sorli du sein d'Abraham

sans avoir ete concu et depositaire de tout ce qui a ete, de tout

ce qui est et de tout ce qui sera connu de la terre. Filles de la

terrCy s'6cria-t-il, d^'pouillez ces vStements profanes, et si vous

voulez entendre la v6ritd^ montrez-voiis comme elle. )) En un

instant tout fut nu comme la main.

S'il en faut croire I'historien, abjurer un sexe trompeur fut le

conseil que le pr^tendu gdnie de la virM donna a ses el^ves :

Que le baiser de TamitH', leur dit-il en terminant son extrava-
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gant discours, annonce ce qui se passe dans vos canirsl Et la

grande pr^tresse leur apprit ce que c*6tait que le baiser de

ramitie.

On reprit ses v^tements, la lumiere revint, le parquet s'ouvrit

et une table somptueusement sei*vie se montra au milieu de la

salle. Les dames s'y placerent. Alors entr^rent trente-six gMes
de la v^riti^ habilles en satin blanc, un masque derobait leurs

trails ; ils le quitt^rent vers le milieu du repas, les dames recon-

nurent leurs amants. On leur expliqua que de leur c6t6 on les

initiait a certains myst^res pendant qu'on les formait a d'autres

exercices ; que s'ils avaient des habits de genie, c'etait pour mon-

trer que I'egalite est la base de tout; qu'il n'etait pas extraordi-

naire de voir trente-six hommes avec trente-six I'emmes, mais

qu'il serait peut-etre ridicule de composer un souper de deux

princes et d'un directeur desfermes, d'un cardinal et d'un come-

dien, d'un poete comique et d'un president; que le but essentiel

du grand Cagliostro etait de reparer les maux qu'avait causes la

societe, et que I'etat de nature rendait tout egal. Enfin Ton boit,

Ton danse et Ton passe dans les cabinets voisins... La grande

pretresse s'etait eclipsee pendant une bonne demi-heure avec le

chevalier d'Oisemont. Elle rentre un peu echevelee. // nest plus

tempsy dit-elle, de vous nier les fails, Voilii le but de nos con-

naissanccs. ihudiez ringt am^ mdditez comme Lockc^ raison-

ncz comme Bayle, ecrivcz comme Rousseau^ tout ce que vous

saureZy rest que le plaisir est Vaffaire essentielle de ce monde.

Ce temple lui est consacrd, Vous y viendrez lui rendre liommage,

De tels myst^res etaient bien propres k mettre en vogue le

comte et la comtesse de Cagliostro. 11 saisit le moment de Ten-

thousiasme pour poser la premiere pierre de la franc-maconnerie

6gyptienne. II annonra aux LuntitWs du Grand-Orient que Ton

ne pouvait travailler que sous une triple vodte, qu'il ne pouvait

y avoir ni plus ni moins de treize adeptes, qu'ils devaient 6trc

purs comme les rayons du soleil et m^me respectes par la

calomnie, n'avoir ni femmes, ni mallresses, ni jouissances fa-

ciles; posseder une fortune au-dessus de cinquante-lrois niille

livres de rentes, et suriout cette esp^ce de connaissances qui se

trouvent si rarement avec les nombi*eux reveims.

On en etait k regler les preliminaires lorsqu'arriva I'aventure

dans laquelle le fondateur de la secte se trouva impliqu^. L'au-

XIV. n
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leur de la brochure termine ainsi Texpose piquant des details

secrets de cet etrange 6venement

:

« Dans tout cela il y a de I'irr^flexion, de la cr^dulite, de la

passion, de I'ambition, niais il n'y a ni crime ni faux seing; ce n'est

pas le cardinal qui a eu les diamants vendus depuis en Angleterre

et en Hollande par le mari de 1' intrigante. On lui a fait de faux

r^cits, on lui a montre de fausses lettres, on lui a remis de faux

billets; il a ete I'agent, la dupe d'une fiUe^ il a compromis sa

dignite, il s'est donne un ridicule eternel, mais il n'a ni desho-

noresonnom ni avili sapersonne... Pour Texaminerou le blamer,

il faudrait connaitre les ressorts plus ou moins grossiers qu'a fait

jouer la dame de La Motte. Quant a Gagliostro, il parait qu'il tra-

vaillait sur la vanite du cardinal, et que ce charlatan le bercait de

ces chim^res qu'embrassent avec tant d'avidite les grands, de

toutes les classes la plus credule, puisque leur insatiable vanite les a

deja disposes k tout ce que la flatterie invente et leur propose. Pre-

dire a un gentilhomme qu'il deviendra due et pair, k un ministre

du second ordre qu'il deviendra ministre des affaires etrang^res,

a un abbe qu'il sera cardinal, etk un cardinal qu'il sera pape, au

pauvre qu'il sera riche, est la facon de se faire ecouter. Quoi que ce

soit que Ton promette, on est toujours sur d'eveiller I'esperance;

tant de gens ont besoin d'etre trompes pour supporter la vie!...

Quel sera le denoument? Le voici. Le cardinal sera elargi, aura

le bon esprit de se retirer a Saverne, d'ou il payera ses dettes,

renoncera aux femmes qui trompent, aux hommes qui flattent,

aux cours qui se vengent, et vivra en philosophe avec beaucoup

d'esprit, une grande fortune et peu de monde. On tiendra

Gagliostro dans une utile retraite ; on cachera les charmes de

W^ de La Motte aux hommes faciles a seduire, et un monarque

s^v^re aura appris aux grands de son royaume que toutes les

considerations se taisent devant sa justice. »

Quelques notes rendent cette brochure encore plus piquante.

On y peint ainsi nos differentes classes d'alchimistes :

(( G'est dans le faubourg Saint-Marceau que se retirent les

chimistes inconnus. Leur manie est de repandre que la police

les persecute. Les uns font de Tor, les autres fixent le mercure.

Geux-ci soufilent et doublent la grosseur des diamants, ceux-la

composent des elixirs. Les uns fabriquent des poudres, les autres

(distillent des eaux, tous poss^dent des tresors et tons meurent
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de faim. Leur langage est inintelligible, leur exterieur est celui

de la mis^re, leur habitation est sale et obscure, et lorsque la

curiosite vous atlire un moment dans un de ces tristes reduits,

vous apercevez dans un coin une malhonnete creature qui a I'air

d'une sorci^re, et qui garde le laboratoire pendant que le chi-

miste cherche des dupes... Quant aux adeptes connus, ils ont

de superbes laboratoires, garnis d'instrunienls couteux et de

\ases bien eliquetes. Deux ou troisgar^ons ont I'air de travailler,

et lorsque le grand seigneur arrive, alors le directeur fait briller

a ses yeuv I'espoir de realiser les plus beaux secrets; il lui

montre les plus heureiix commcnremetUs ; il lui promet qu'a la

troisi^me lune on verra. Voir est un terme de Tart qui ditcent

fois plusqu'on ne peutexprimer... 11 y a cependant des etresqui

embarrassent m^me I'incredulite. llsn'ont ni terres, ni contrats,

iii rentes, ni families, ni metier, et ils vivent, font meme une

certaine depense; etrangers a I'agiotage, aux intrigues des

femmes, ou prendraient-ils des secours constants? Les inspec-

leurs des monnaies conviennent qu'on leur apporte une esp6ce

d'or qui a ete travaille par la main des hommes. Enfm il y a des

choses trop claires pour ^tre rejetees, et trop obscures pour 6tre

adoptees. »

^PIGRAMHE.

£gl6 parle toujours bon sens

Et se conduit comme une folle :

Elle a des amis, des amants.

Toujours fid61e k sa parole,

Les premiers en sont fort contents;

Les seconds, elle les d6sole,

Tant elle est fiddle k ses sens.

— Vers la fin de J783, nous etions bien honteux, je ne sais

pourquoi, d'avoir 6t6 mystifies par un mauvais plaisant de Lyon,

qui, pour ^prouver notre credulild, avait fait annoncer avec

beaucoup de pompe la d^couverte pretend ue de sabots 6lastiques

avec lesquels on pouvait marcher sur Teau sans craindre m()nie

d*ayoir les pieds mouillc^s. Nous avons vu ce miracle il y a plus

de deux mois, et le prodige a fait si peu de sensation que nous

sommes presque excusables de n*en avoir pas encore parl6.

Un m^canicien espagnol a fait cettc experience, le lundi
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5 septembre, dans Tenceinte de la Uapee, ou se font les joutes.

U s*est place sur I'eau sans autre secours que ses sabots ; on I'a

vu avancer sur la riviere, tantot suivant le courant, tantot contre

le courant; ils'est arrete plusieurs fois, s'est baisse pour prendre

de Teau dans le creux de sa main, et dans ces deux situations il

n'a pas paru deriver. Sa marche, lourde et lente, avait I'air d'etre

penible, par la difTicult^ qu'il paraissait avoir de garder son 6qui-

libre; il glissait plutot qu'il ne marchait, mais il y a lieu de

croire que saint Pierre lui-mtoe ne fit gu^re mieux, et ne le fit

peut-dtre ni avec plus de grace ni avec plus d'assurance. 11 est

reste sur I'eau de quinze a vingt minutes; et, avant de gagner le

bord, il a quitte ses sabots, qu'il a laiss^s dans une espece de

boite qui etait a flot, afin d'en cacher la forme aux spectateurs.

L'administration avait eu soin de faire tenir a quelque distance

de lui un bateau qui fut a portee de le secourir en cas d'ac-

cident.

On conceit que, pour assurer le succes de ce nouveau pro-

dige, il suflit de deplacer une masse d'eau egale au poids du

marcheur. Le pied cube d'eau p^se soixante-dix livres ; en sorte

que le deplacement de deux pieds doit necessairement soutenir k

la surface de I'eau un homme du poids de cent quarante livres.

Ces sabots ne sont done reellement qu'un bateau divise en deux

parties ; ainsi, en supposant que le hasard eut fait faire la decou-

verte de ces sabots espagnols avant celle d'un esquif ou d'un

canot quelconque, un trait de genie plus heureux eut ete de les

reunir, et sous ce rapport on peut dire que la decouverte en

question est plutot un pas en arri^re qu'un pas en avant. Quant

a la dilTiculte tres-reelle de conserver I'equilibre dans cette posi-

tion, c'est sans doute un talent qui demande autant d'adresse et

d'exercice que la danse de corde et tous les autres tours de force

de ce genre.

Nous n'avons pu savoir ni le nom du mecanicien espagnol,

ni celui de son ^l^veS car ce n'est pas I'inventeur de la machine

lui-meme qui en a fait publiquement I'essai; nous savons seu-

lement qu'il s'etait donne le titre d'academicien de Barcelone et

de pensionnaire de Sa Majeste catholique, et que ces deux titres

i. Suivant les Memoires secrets, cet Espagnol se nommait Per6s et faisait

ex^cuter cette experience par un Fran<;ai8, un Basque. (Cii.)
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luiont ete disputes d'une mani^re assez huniilianle par M. I'abbe

de Ximenes, dans une lettre envoyee au Journal dc Paris.

— On a donne, le mardi 18 octobre, sur le Theatre-Italien,

la premiere representation de Germance^ on VExch de la dHi-

catcsse, comedie en trois actes et en prose. C'est le premier

Guvrage par lequel M. Misse, secretaire de M. le due de Lauzun,

se soit fait connaitre.

Ce drame a eu I'esp^ce de succ^s que de bons amis peuvent

procurer si facilement au plus mediocre ouvrage, surtout loi*squ*ils

composent la majeure partie d'un public aussi peu nombreuxque

Tetait celui de la premiere representation de Germance; la petite

cabale a demands a grands crisl'auteur, on est venu le nommer;

mais, malgr^ cette formule que le parterre prostitue si souvent.

la pifece n'a eu que cinq ou six representations, et toutes fort peu

suivies.

— On a donne, le lundi 3i octobre, sur le m^me theatre,

la premiere representation de VAynitie an villagcj comedie en

trois actes et en vers, melee d'ariettes. Les paroles sont de

M. Desforges', auteur de Tom Jones ii Londres, de la Fnnme
jalouse, de VfJpreuve villageoise. La musique est de M. Philidor.

Un trait historique, consign^ dans YEncyclopHie^ a fourni

la premiere idee de ce nouveau drame.

« Jean-Philippe Fyot de La Marche, seigneur de Neuilly en

Bourgogne, k I'imitation de la Rosi^re de Salency, instituee par

saint Medard en 530, accorda chaque annee un prix d'une

medaille d'argent au garcjon juge par les p^res de famille le plus

sage et le plus vertueux. Get etablissement s'est conserve jusqu'a

ce jour. En 1769, un jeune homme estime dans le pays eut le

malheur de se noyer dans la riviere d'Ouche, en conduisant un

bateau de foin, quelque temps avant la distribution de la me-

daille. Celui qui I'oblint, jugeant le defunt phjs digne de la rece-

voir, I'attacha i un rameau orn6 de rubans qu'il alia porter sur

la tombe de son ami, au grand 6tonnement des assistants, en

1. M. Dcsforgesest flU nature! du docteur Petit, un des meillours analomistcs

de la Faculty de Paris. Son p6ro I'avait fait Clover avec asscx do soin et lo dcsti-

ntit au barreau; m-ii-*, enlrAtn6 par Hon goAt pour le th^&tre, il d^buta sanit

•ucc^, h Paris, a la Com6die-Italionno, et fut Joucr ensuiic en province et sur

quelques th6&tre8 6tranger9, nomm6aicnt en Ilussie. Sa Temme est cnrorc aujour-

d*hui k la ComMle-Italienne; c'est cllo qui Joue, dans VA miti^ au viUage, Ic r61c

de la m^rc d*£lise. (Mrist/r.) — Voir sur Desforges la notc« tomo Mil, p. 315.
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disant : Je te la rends, mon cher ami] in la mMtcs mieux que

moi. »)

C'est ce trait, dont la modestie et la sensibilite annoncent sans

doute Tame la plus pure, que M. Desforges a essaye de trans-

porter sur la sc^ne; mais les incidents qu'il a cru devoir ajouter

au fait historique pour le rendre plus theatral n'ont pas produit

tout Teflet qu'il en attendait.

L'exposition de cette pi^ce a paru obscure; on en a trouve la

marche peu vraisemblable et fort embarrassee. Les situations les

plus interessantes ne font aucun effet lorsqu'elles sont mal pr6-

parees. Quant au style, il est d'une negligence qui ne justifie ni

celui de la Femjne jaloiise ni celui de rEpreiive villagcoise.

La musique a offert quelques morceaux dignes de la grande repu-

tation de M. Philidor ; mais cette composition a paru en general

se ressentir trop de la langueur et de la tristesse du poeme. Get

ouvrage, dont la premiere representation n'a eu qu'un succ^s

fort douteux a Paris, etait tombe ignominieusement a Fontaine-

bleau.

Le pauvre Philidor, dont les digestions sont devenues depuis

quelque temps fort laborieuses, s' etait rendu k une des repeti-

tions de son ouvrage a la suite d'un long dejeuner qui I'avait fort

retarde. L'orcbestre a jeun mourait de faim. Le compositeur,

aussi peu sur du mouvement de ses jambes que de celui de la

plupart des morceaux de sa musique, les faisait recommencer a

chaque instant. On le vit s'avancer en vacillant sur le bord du

theatre au moment ou Ton allait executor une ariette qui devait

6tre accompagnee par I'orchestre avec des sourdines, en criant :

Les sourdines^ messieurs^ les sourdines! Un des executants lui

repondit : lis sont douhlement heureux; calembour qu'on ne pent

ecrire, mais qui exprime assez plaisamment I'envie qu'on portait

dans ce moment aux sourds qui avaient le bonheur de diner et

de ne pas entendre sa musique.

Malgre le peu de succes qu'a eu a Paris la premiere repri

sentatioii de cet ouvrage, le public n'en a pas moins demands

M. Philidor a la fin de la pi6ce. Ges applaudissements, determi-

nes plutot par I'envie de casser le jugement de la cour que pai

I'impression que I'ouvrage faisait eprouver aux spectateurs, ont

pu consoler pourtant I'auteur de la mani^re plus que defavorable

dont cet ouvrage avait ete juge h Fontainebleau. VAinilie au
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village est peut-elre la premiere pi^ce donnee au theatre de la

cour que Ton se soit permis de huer et de siflHer si distinctement

malgre la presence du roi et de la reine.

— Nous venons d' avoir deux debuts a la Comedie-Francaise,

celui de la demoiselle Candeille dans les grandes amoureuses

tragiques, et celui de la demoiselle Vanhove dans les jeunes

princesses*.

M"® Candeille, fille du compositeur de ce nom, ancien cho-

riste de I'Opera et auteur de la musique de PizaiTc, protegee

tr^s-particuli^rement chez M. le baron de Breteuil, et I'el^ve du

sieur Mole, n'a reussi que foi*t mediocrement dans les roles

d'Hermione, de Roxane, d'Amenaide, et n*en est, dit-on, pas

moins re^ue. C'est I'ensemble d'une belle femmc: mais le visage

n'est que joli, peut-etre m^me les traits en sont-ils trop mignons

relativement a sa taille, qui au theatre du moins parait au-dessus

de la taille ordinaire ; elle a le front fort grand, des sourcils si fins

qu*on les apergoit a peine, les narines relevees et trop decou-

vertes, la bouche presque ridiculement petite ; mais le plus beau

teint qu'il soit possible de voir, la tdte parfailement bien placee,

et de tres-beaux bras, quoiqu'un peu longs. Sa voix est dis-

tincte et sonore, mais grosse et seche, sans inflexion et sans

eclat; c*est le tintement monotone d'une cloche. Ses gesles, tou-

jours en avant, comme ceux de M"* Raucourt sont toujoui-s en

arri^re, sont prodigues sans mesure et sans grace ; ils feraient

rire si tout Fair de sa figure n*avait pas quelque chose de tr6&-

noble et de tr^s-imposant ; on pent soup(jonner m6me, a la mani^re

de jouer de M"* Candeille, qu'elle ne manque point d' intelli-

gence, et Ton salt d'ailleurs qu'elle a de I'esprit et de Tinstruc-

Ilion
; mais il est ais6 de s'apercevoir que les principes de son

mattre, quelque talent qu'il ait d'ailleurs lui-m6me, I'ont souvent

6gar6e; et fut-elle dou^e du sentiment le plus juste, eQt-clle les

meilleures directions du monde, il serait encore permis de dou-

ter qu'elle puisse jamais supplier aux d^fauts essentiels de sa

i. Am^lie-Jalie Candeille, n6c Ic 31 juillet 17^7, fut rc^ue en 1785 apri^s ce

d^but, pasHA on 1790 aux Vari^U^s du Palaia-Royal, et mourut lo 3 fuvrier 1834.

Kile avail 6t6 marieo irois foiit.

— Caroline Vanhove, nOc le 10 »optcmbrc 1771, fut ro^uo 6galonicnt apn'"«

ce ddbut, i'|)ouHa iin niaUrc a dan«or nomnu* Petit, a>cc qui cllc divoi\a en 1«04,

6pou8a Ic 10 juin 180*2 rilluslre Talma, el »e rcmaria uno troisi^tno foil, en 1828,

ail comtc deChnlut. Kllf n'l'-i mmto qn'au mols d'avril 1800.
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voix. Elle avail debutd, il y a deux ans, sur le theatre de I'Opera,

dans le r61e d'Iphigenie; quoique fort bonne musicienne, elle n'y

eut aucun succ^s.

Ce que la nature a refuse a M"'' Gandeille, elle I'a donn6 a

un degr6 tres-eminent a la demoiselle Vanhove, fille de Tacteur

de ce nom. C'est une des voix les plus douces et les plus sen-

sibles que Ton puisse entendre, c'est un son qui part de Tame
et qui va droit au coeur;les accents en sont naturellement varies

et touchants. Sa figure, sans 6tre fort jolie, est aimable,. int6-

ressante ; son maintien n'a pas toutes les graces qu'on pourrait

desirer; mais il a celles que I'art ne saurait donner, le charme de

la d^cence, de la candeur et de la naivete. Elle n'a pas quinze

ans, et si tant d'heureuses dispositions sont bien cultiv^es, au

lieu d'etre corrompues par des succes prematures, il n'est assu-

rement point d'esperance qu'on n'en puisse concevoir. Elle a

debute dans la tragedie par le role d'Iphigenie, et dans la come-

die par celui de Marianne de Vlicole des mdres^ c'est dans la

comedie surtout qu'elle a excite le plus grand enthousiasme.

M"* Contat, qui destinait ce dernier emploi a sa soeur cadette, a

trouve infiniment mauvais qu'on eut ose tenter de le lui ravir

;

voici comment elle s'en est expliquee dans une lettre a

M'"' Vanhove, qui, grace au ton ridicule dont elle est 6crite, a

fort diverti la ville et la cour :

« Du 25 octobre 1785.

« Je suis trte-fachee, madame, que M. Vanhove fut sorti de

Tassemblee lorsqu'on y a parle du debut de mademoiselle votre

fiUe. Je me serais expliquee k cet egard plus librement encore

s'il avait 6te present; mais, n'ayant pu le faire, j'ai I'honneur

de m'adresser a vous pour vous rappeler de votre parole, vous

reiterer la mienne, et vous avouer que je serais bien surprise

qu'apr^s m*avoir demande non-seulement de ne me pas opposer

k I'entree de M"" Vanhove, mais encore d'appuyer votre demande

pour un ordre d'essai pour elle, vous voulussiez vous armer de

mes propres efforts contre I'interet de ma soeur, en faisant jouer

k M"* Caroline les roles qui sont propres a l5milie; ce serait, en

manquant a votre parole, tenter une penible entreprise; car j'ai

bien eu I'honneur de vous prevenir que, tant que je pourrai

I'empecher, je ne souflrirai pas qu'une autre s'empare de la
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place que je lui ai destin^e. Si tel est votre projet, madame,

j'aurai le chagrin de vous contrarier; absente ou pr6sente, je

veillerai aux inter^ts de ma soeur : je ne vous cache pas mes pro-

jets ni mes intentions; je desire qu'elles ne soient point opposees

k vos vues, et j'ai cru avant tout devoir vous les communiquer

encore.

Vous m'avez dit et fait dire que M"' Caroline jouerait la

tragedie ; iM'"® Belcour a peut-etre exagere vos pretentions en

voulant un debut en r^gle pour la com^die, daignez m'en in-

struire vous-meme; j'ai toute faussete en horreur : j'ai cru

devoir vous repeter ce que j'ai dit ; ma lettre vous prouvera ma
franchise, et je ne doute pas que votre reponse ne me rassure

sur la v6tre.

« J'ai I'honneur d'etre, madame, votre, etc. »

Lorsque M"*' Contat, apr^s une explication si imperieuse et si

solennelle, apr^s tout le mouvement qu*elle s'etait donne pour

emp^cher que cette jeune rivale n'osat paraitre a la cour, a su

qu'on I'avait mandee a Fontainebleau par ordre expr^s de la

reine, son genie 6tonn6 a cede modestement a une protection si

auguste, en s'^criant pourtant avec une sorte de surprise assez

comique : « Cette reine a done bien du credit ! n

Que Contat, nouvelle ^riphyle.

Centre tol de Penvie 6pulse tous les traits I

Paris r6pond avec Achille :

Vous m'en voyez encore ^pris plus que jamais.

Soit que notre jeune debutante fAt plus intimidee, soit qu'elle

flit jug^e par des auditeurs moins indulgents, elle n'a pas eu,

dit-on, k Fontainebleau le m6me succes qua l*aris.

— Portrait de Philippe I/, roi d*Espagne, A Amsterdam,

1786, c*est-a-dire k Neuchatel; un volume in-i2. Par M. Mer-

cier, auteur du Tableau de Paris, etc. C*est un dranio politique

dans le goClt des drames allemands de feu M. Bodmer, le patriar-

che des Muses helv^tiques. Le president Hi^nault avait deja fait

quelques essais du mOme genre, et Ton assure qu'il en exisle

encore deprecieux modules parmi les manuscrits de M. de Mon-

tesquieu, rest^s entre les mains du baron de Sccondat, son fils.
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En juger par le Dialogue de Sylla et d*Eiterate, c*est en conce-

voir une assez grande idee>.

La forme dramalique, lout a la fois si simple et si int^res-

sante, semble en eflet la plus propre a donner du mouvement et

de la vie aux personnages dont on veut peiiidre le caractere, les

actions, la pensee ; mais cette forme exige un degre de naturel,

de verite, auquel sans doute il n'est pas fort facile d'atteindre.

L'historien ordinaire peut se contenter de peindre ses person-

nages de profil ; l'historien dramatique s'impose la loi de les

representer pour ainsi dire de face; ce n'est plus un simple des-

sin qu'on attend de lui ; c'est un tableau dont la composition,

les traits, le colons, ne blessent en rien ni la verite de la nature

ni celle des moeurs.

Si dans un drame politique qui n'est pas destine au theatre

Ton est dispense de s'assujettir aux regies du drame ordinaire,

on n'y est pas soutenu non plus par les memes ressources d'in-

teret ou d'illusion. La fiction n'y doit paraitre qu'en esclave de

la verite. II n'est qu'un genre d'invention qu'il soit permis d'y

employer, et peut-etre est-ce celui qui offre le plus de diffi-

culte : c'est la mani^re d'ordonner un sujet qui en developpe le

mieux les circonstances les plus interessantes, et qui fasse

ressortir avec le plus d'avantage tons les traits du caractere

principal.

Nous n'entreprendrons point d'analyser, sous tous ces rap-

ports, le nouveau drame de M. Mercier. Malgre tous les defauts

qu'on aurait a lui reprocher, on est force d'avouer qu'^ travers

un style quelquefois barbare et presque toujours neglige, on y
trouve une sorte de hardiesse, d'energie et de verite qui rend

cet ouvrage tout a fait estimable.

Le despotisme superstitieux de Philippe II y est peint avec

une naivete. qui approche souvent de la platitude ou de la niai-

serie; mais il n'en inspire peut-etre ni moins d'horreur ni moins

d'indignation ; on eprouve, en lisant cet ouvrage, le m^me senti-

ment que I'auteur dut eprouver en I'ecrivant. « Combien, dit-il

lui-meme, combien cette tete devenait elTrayante a mesure que

je la considerais! Si Ton vit jadis un statuaire tomber aux pieds

1. M. Vian [Dangeau], clans la liste des (Euvres inedites qu'il a joinfc a la

Bibliographie de Montesquieu publiec en 1874, ne signale qu'un dialogue, celui

de Xantippe et Xenocvuh.
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d'un Jupiter que son ciseau venait de finir, je puis aussi dire

avoir recule d'effroi devant I'iinage que j'avais tracee. »

La mort de don Carlos forme Taction principale du drame;

mais a ce cruel evenement I'auteur a su enchainer le souvenir

de tons les autres crimes de Philippe II et de ses ministres, le

tableau des horreurs commises en Flandre, et le terrible spec-

tacle d'un auto-<la-fe.

Les scenes les mieux faites de cet ouvrage prouvent encore

la necessite indispensable d'adoucir par le charme de la poesie

I'impression des objets memes qu'on ne nous presente que pour

exciter notre haine ou notre horreur. U y a des atrocites qu'on a

bien de la peine a supporter en prose ; pour qu'elles n'excitent pas

plus de degout que d'horreur, il faut les rev6tir absolument

d'une expression imposante, de I'harmonie et de la pompe des

vei-s.

— Voyage dans les Deux-Siciles, de M. Henri Sivinbtirne,

dans ics amines 1777, 1778, 1779 et 1780, traduit de I'anglais

par M"* de Keralio. Un volume in-8°. Tons les Voyages d'ltalie

connus n'empecheront point de lire encore celui-ci avec plaisir.

Un pays qui rassemble tant de monuments curieux, tant de sou-

venii-s interessants, tant de chefs-d'cuuvre de I'art, antiques et

modernes, offre des richesses qu'il ne parait pas facile d'epuiser;

il n'y a pas, comme disait M"'« la princesse DaschkolT, il n'y a

pas jusqu'a la terre m^me en Italie qui ne soit classique. Swin-

burne a voyage en philosophe et en litterateur; ses obseiTations

^claircissent ir^s-heureusement plusieurs passages des auteurs

anciens; et cette parlie de son ouvrage m^rite la reconnaissance

de tons ceux qui s'appliquent k Tetude de Tantiquite. La tra-

duction de M"' de Keralio est d'un style simple et pur; on ne

peut douter qu'elle ne soit fiddle, puisqu'elle a 6te revue par

Tauteur, qui sait tr^s-bien notre langue.

VERS DE M"' d'aNDLAU,

MERE DB M"* DB 0BNLI8 BT DB M. LB MARQOIS OUCRBST,

A M. 8BYPPBR, SON MBDBCIN.

toi, qui seul souticns ma tr^-faible existence,

fetre sensible, bicnfaisant,

Accepte ce tribut de la reconnaissance, •
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Comme les dieux acceptent notre encens.

Comme eux ton Ame noble et grande

D6dalgne le prix des presents;

Pr^s d'eux et pr6s de toi la plus 14g6re offrande

S'enrichit de nos sentiments.

Exauce done mon ardente pri^re,

Pais que du bonheur d'etre mere

Je jouisse encor quelque temps.

Le monde n'a plus rien qui flatte mon envie;

Mais qui connaitra mes enfants

Pourra me pardonner de ch6rir trop la vie.

SUR LE MUR QU ON FAIT AUTOUR DE PARIS,

PAR M. LE COMTE DE LA TOUKAILLE.

Pour augmenter son numeraire

Et r6tr6cir notre horizon,

La Ferme a jug6 n^cessaire

De nous mettre tous en prison.

SUITE DU SALON DE 1785.

Parmi le grand iiombre des tableaux de M. de Machy, les

plus remarquables sent une Viie du chateau de Versailles du

cdU de rOrangerie^ et la Dimolition de Vancienneporte du palais,

avec la nouvelle facade. Le premier surtout est d'un effet tr^s-

harmonieux, mais on y a observe quelques inexactitudes de

perspective. Les figures de M. de Machy sont toutes negligees,

dun faux, d'une monotoniede couleur etd'attitudeinexcusables.

La mani^re dont ses personnages sont groupes n'offre jamais

aucune idee de sc^ne, et tout etonnante qu'est souvent la magie

de son pinceau, Ton ne trouve, meme dans ses meilleures pro-

ductions, ni mouvement ni interdt.

M. Duplessis a paru cette annee fort au-dessous de lui-meme,

surtout dans le Portrait de M, Vien, dont I'attitude est excessi-

vement raide, contrainte et manieree. II y a sans doute encore

dans tous ses portraits beaucoup de verity, une grande ressem-

blance ; mais c'est une verity froide, depouiTue de grace et de

facility. On lui reproche, en general, d'employer trop de gris, ses

demi-teintes sont toutes de la meme couleur et, par consequent,

presque toutes d'un ton faux.
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Dans la foule des morceaux exposes par M. Robert, on a dis-

tingue surtout deux gi-ands tableaux de 11 pieds de large sur

8 de haut, destines au grand-due de Russie. L'un represente un

Incendie dans la ville de Home, apercu il traiers la colonmide

d'une galerie; on voit sur le devant una pi^ce d'eau dans le

genre des anciens bains publics. L'autre represente la R^mion
des plus cH^bres inonuments antiques de la France^ tels que les

Ar^nes et la Maison carree de Nimes, le pont du Card, Tare de

triomphe et le monument de Saint-Remy et un autre arc de

triomphe d'Orange. La critique intitulee Avis important dune
femme ' ose dire que « xM. Robert est, de tons les virtuoses

connus, passes et presents, celui qui fait le plus hardiraent, le

plus inconsiderement, le plus invraisemblablement d'assez inge-

nieuses esquisses... G'est un homme d'esprit et de gout qui peint,

mais ce n'est point un peintre. » Sans partager I'injustice de

cette exageration. Ton s'est accorde assez generalement a trouver

que M. Robert s'etait trompe quant a Tefiet de I'incendie. La

galerie qui forme le premier plan de ce tableau n'est pas eclairee

comme elle devrait I'^tre relativement a la distance du foyer de

la lumi^re ; le ton rouge que I'artiste a donne ^ ses demi-teintes

parait faux, puisque, a raison de I'eloignement du foyer, ces

m6mes parties devraient 6tre enti^rement dans I'ombre, par

consequent sans transparence, et privees des diflerents details

qu'il y a mis. Pourquoi, d'ailleurs, les ombres des corps isoles

qui sont portees sur d'autres corps sont-elles de 45 degrescomme
si la llimi^re venait du soleil, tandis que dans ce tableau cette

m^me lumi^re vient d'en bas ?

Le pendant de ce tableau a paru plus heureux par le ton,

mais trop decousu dans sa composition.

Le tableau qui represente le Portique d'Ortavie d Home,

servant actuellement de marclii aux poissons^ est, de tous les ou-

vrages de M. Robert, celui qui a mdrit^ le plus d'^loges. Les

details en sont piquants, la couleur vraie et reflet gdn^ral tr6s-

harmonieux. II apparlient b. M. le marquis de Montesquiou.

11 n'y a aucun de ces Paysages de M. Julliar qui puisse jus-

tifier les esperances qu'on avait commence k concevoir de cet

1. Avit important dune femme tur U Salon di 179$, par M** E. A. R. T.

L. G. D. S. Dcdi6 aux reminc», 1785, in-8*, 30 p.
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artiste. C*est toujours la nature engourdie, des sites agrestes,

un pinceau plus agreste encore que les sites qu'il a voulu

rendre.

En voyant tous ces ouvrages de M'"" Vallayer-Goster, on ne

pent que regretter qu'elle ait abandonne en quelque sorte le

genre ou elle eut tant de succ^s pour se livrer au portrait, pour

lequel il parait qu'elle n'a aucun talent. Si ces portraits de

M"'' Saint-IIuberty\ de Ji"' de Coigny, sont ressemblants, c'est

presque un tort de plus a leur reprocher, car ils le sont de la

mani^re du monde la plus desagreable ; le dernier n'a aucune

physionomie; Tautre a une expression qu'il n'est pas aise de

caracteriser decemment et qui n'en est pas plus seduisante. Le

dessin de tous ces portraits est d'ailleurs aussi incorrect qu'il

est lourd et penible. Dans ces deux tableaux de Gibier et dans

celui qui represente des Fleurs dans un vase de verre^ on

reconnait encore le vrai talent de cette estimable artiste.

Achille trainant le corps d'liecior devant les murs de

Troie et sous les yeux de Priam et d'H^cube, qui implorent le

vainqueur, par M. Callet (pour le roi). II faut, pour ainsi dire,

chercher dans ce tableau la famille d'Hector qui s'efTorce de

flechir Achille irrite, car la manifere dont elle est placee et dont

elle est rendue ne fait aucune impression. Le ton dominant du

tableau est trop noir ; le plan manque de clarte, il n'y a pas

assez de distance entre la muraille et la mer, ces chevaux ont

I'air de s'y precipiter. La figure d'Hector est d'une inflexibilite

que n'a point un corps prive de la vie. La tete d'Achille n'est

pas assez noble, quoique 1' expression en soit forte et terrible.

Cette figure allegorique de la vengeance semblait ici peu n^ces-

saire. Toutes ces figures, suivant la m^me ligne, ne ferment pas

une disposition heureuse. Ces critiques ont 6te faites, il est vrai,

assez generalement, elles sont toutes peut-etre parfaitement

justes, mais il n'en est pas moins certain que cette composition

respire une sorte d'enthousiasme ; I'attitude d'Achille a tout le

caract^re, tout le mouvement qu'elle doit avoir. Ces chevaux

sont fi^rement dessines, surtout celui qui est k droite; il bondit

sous les renes, et le char parait vraiment emport^. On trouve

enfin, dans 1'ensemble de ce tableau, avec beaucoup de chaleur

1. Elle est Sous I'habit de Didon. (MEisxEn.)
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et de hardiesse, un eflet, une illusion que la peinture n'olTre

qu*assez rarement.

Manliiis Torquatus condamnant a la mort son fils, quoique

vainqueur^ pour avoir comhattu malgrd la difense des consuls^

Van de Rome 4iS, par M. Berthellemy (pour le roi). Le sujet est

bien senti, la composition large et facile. L'artisle, sans rien 6ter

a la beaute du jeune homme, a su jeter toute I'attention sur la

figure du p^re. Ce dernier porte un beau caractere, le combat

cruel de la nature et du devoir s'y trouve exprim6 avec aulant

de dignite que d'inter^t, I'attitude est vraie et toute simple, elle

laisse au spectateur une impression profonde. Quel dommage
que I'execution de ce tableau soit si faible et si negligee ! Pour

avoir quelque harmonie, le colons n'en est pas moins faux; le

rouge de brique y domine; les lumieres en sont etendues et

semees au hasard, les draperies sont molles et cotonneuses. Au
total, ce tableau, malgre le merite qui le distingue, tient au

vieux genre fran<jais et semble 6tre commande pour 6tre copie en

tapisserie. On regrette avec raison que M. Berthellemy s'aban-

donne trop k sa facilite, ce n'est pas sans beaucoup de peine

que cette facilite' reussit a paraitre heureuse.

Tableau rcprhentant un piklcstal d'albdfrc, enrichi de

bas-reliefs^ sur lequel est posd une eorbeille de fleurs et d. edt^

un vase de bronze, par M. Van Spaendonck (pour le roi). Je

crois avoir vu quelques beaux Van Huysum, et ceci nie paratt

au-dessus de tout ce que j'ai jamais vu dans ce genre. Je ne

pense pas que Tart puisse aller jamais plus loin. Cest la nature

m^me, niais la nature dans toute sa fratcheur, dans tout son

eclat; et il y a autant de gnice, d'harmonie et de gout dans la

mani^re dont ces fleurs se trouvent rassembl^es qu'il y a d'exacti-

tude et de v6rit6 jusquc dans les moindres details qui en carac-

t^risent si heureusement toutes les formes, toutes les nuances,

celles m^me qui senihlent trop fugitives pour ne pas 6chapp(»r

au pinceau.

Cmcinna Patus s'etant attache n Srribonius^ qui avail soulevd

Vlllyrie eontre Vetnpereur Claude^ fut pris et mend li Rome.
Arrie, sa fcmme, saehant quit n*y avail auntne espdranre de le

sauver, Vexhorte i\ se donner la marl, par M. Vincent. II n'etait

pas aise, sans doute, de rendre cette action d'une manit?re assez

claire, assez cvidentc, cl I'arliste nous parait y avoir reussi
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autant que la nature m^me du sujet pouvait le permettre. Ge

poignard dans la main d'Arrie, ce doigt que la reflexion semble

avoir fixe sur son front, la mani^re dont elle se penche en meme
temps vers Poetus, I'expression de ses traits bien plus encore

que son attitude, tout annonce le conseil d'une ame forte et

tranquille. L'irresolution de I'epoux qui recoit ce conseil ne

pouvait etre exprimee avec plus de justesse, avec plus d'energie

;

c'est une tdte absorbee dans une meditation inqui^te et pro-

fonde. Au nitrite de cette composition simple et vigoureuse se

joint encore celui d'un dessin correct et d'un beau colons; mais

ce n'est pas sans raison cependant qu'on a reproche a ce jeune

artiste d' avoir affecte de rendre ses fonds trop noirs; il est mtoe
impossible d'imaginer comment la lumiere, qui frappe un des

murs de la prison, pent laisser toute la partie opposee aussi

parfaitement sombre. C'est une faute que I'efTet qui en resulte

ne saurait faire excuser.

M. Vincent a traite d'une autre maniere le meme sujet dans

un grand tableau de 10 pieds de haut sur 8 pieds de large, pour

le roi. II a choisi le moment ou Arrie, voyant que Pcetus n avail

pas le courage de se tuer, vient de s'enfoncer le poignard dans

le sein et le prhente il son dpoiix en liii disant : <( Pcete, non

dolet. »

Ce tableau a eprouve beaucoup plus de critiques que le pre-

cedent. On a trouve d'abord que la maniere dont Arrie tient le

poignard etait non-seulement equivoque, mais presque ridicule

;

11 est place (cela n'est pas trop aise a dire) a peu pres comme
devait I'etre le baton avec lequel la fameuse Brinvilliers voulut

se tuer*. On aremarque que Poetus avait une attitude un peu

forcee, la tete petite, la jambe longue, et qu'a la maniere dont il

toit eclaire il paraissait avoir I'epaule sur un autre plan que la

cuisse. Les ombres de ce tableau ont ete trouvees encore trop

1. Voyez les Lettresde M^« deSevigne. « Elle n'en mourut pas,disait, je crois,

M"* Cornuel, par la m^nie raison qui empScha que Mithridate ne pilt parvenir k

s'empoisonnor. » (Meister.) — Cette lettre n'est pas de M"" de Sevignc, mais

d'Emmanuel de Coulanges. Voici le passage tel qu'il est donn6 dans I'^dition Mon-

merqu6. «« Elle s'etoit fich6 un bMon, devinez oiil Ge n'est point dans I'oeil, ce

n'esl point dans la bouche, ce n'est point dans I'oreillc, ce n'est point dans le

nez, ce n'est point a la turque : devinez oii c'est? Tant y en a qu'elle 6toit

morte, si on n'6tait couru au secours. » (A M. et M'"'' de Grignan, 29 avril lC76j

tome IV, p. 426.)
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noires et ses reflets verts desagreables. Ladraperiejaunefaitsurle

genou d'Arrie un- long pli droit et sans grace. La suivante ne

soutient point sa maitresse, elle annonce le besoin de grouper

et ne forme pas un groupe heureux. Mais apr^s tous ces reproches

plus ou moins fondes, la critique mtoe est forcee d'avouer qu*il

y a dans Tensemble de ce tableau une expression admirable. Le

corps de cette femme se meurt, ses genoux se d^robent sous

elle, sa t^te s'affaisse, on voit sur ce visage la paleur de la mort

et son ame ne parait point abattue ; la faiblesse de la nature et

la fermete du courage ne se combattent pas sur sa physionoraie,

elles se confondent par un accord sublime, et depuis la t^te de

Medicis dans la galerie du Luxembourg, I'art ne reunit peut-

etre jamais avec plus de verite sur les m^mes traits deux expres-

sions aussi compliquees. L'ecole fran^aise eut de plus grands

peintres sans doute que M. Vincent, mais il y en a peu qui aient

mis dans leurs ouvrages autant de pensee, un caract^re plus

vigoureux, un sentiment plus profond.

De tous les Paysages de M. Hue, ceux qui ont m^rite le plus

d'eloges sont la Vue de la tour de Francois 1^^ an Havre
^
par un

beau clair de lune, et YEntree d'une forSt aux environs deMont^

77iorenry; on y trouve de la nature et une grande facilite d'execu-

tion. On a remarque que le talent de cet artiste avait fait des

progr^s sensibles dans le choix et le dessin de ses figures, mais

la critique lui a conseill6 de s'attacher plus rigoureusement aux

principes de la perspective lineaire et de prodiguer moins le vert

dans tous ses tableaux.

Les bas-reliefs imitant le bronze ou le marbre, ou la terre

cuite, exposes cette ann^e par M. Sauvage, soutiennent la repu-

tation qu'il s'est acquise dans ce genre, mais ne I'augmenteront

gu6re. II est un mc^rite d'imitation auquel on n'est pas pluldt

accoutum6 qu'on y attache assez peu de prix. Ses portraits et ses

petits sujets de miniature dans le genre de camde sont agreables

et plusieurs de ses portraits nous ont paru fort ressemblants. Un

des meilleura est celui du sieur Larive ; ce m^daillon a pour

l^gende ce vers auquel peu de comc^diens pourraient se recon-

nattre, et qui rend k merveille Topiaion qu'il a su meriter :

On ch^rit ses talents, on estlme ses mceurs.

Ce que nous avons dit, il y a deux ans, du talent de M"** Le

XIV. 48
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Brun se trouve bien justifie par le succes des ouvrages quelle a

exposes au Salon de cette annee ; on pent niieux peindre sans

doute, mais on ne peindra jamais avec plus de grace. Dans tout

ce qu'elle fait, Ton sent rempreinle d'un gout fin et delicat. En

voyant des fleurs, on a imagine qu'elles devaient leur naissance

a une divinite, et Ton nous I'a peinte sous les traits de Flore. En

contemplant ces ouvrages, on devine que c'est une main char-

mante qui les a formes; I'imagination s'en fait une idee quelle

se plait a embellir de mille attraits, et, quelque heureuse que

soit cette imagination, apres avoir vu cette aimable artiste elle-

m^me, on peut croire sans doute que c'est sans regret qu'elle se

trouve encore surpassee.

Les portraits de i/™'* de Segur, de Crussol, de Tonnerre, de

Gramont-Caderonsse, de Chdtenay^ etc., tons ces portraits

sont aussi agreables qu'ils sont ressemblants; c'est, si vous vou-

lez, presque toujours le meme module de t^te, mais avec un

caract^re different, et qui rappelle avec une verite tr6s-piquante

celui de la personne que l' artiste s'est propose de peindre. II est

impossible d'ailleurs de mettre et plus de gout et plus de variete

dans le choix des attitudes et des ajustements. Si quelques cri-

tiques' ont trouve la tete de la baronne de Grussol posee un pen

peniblement, d'autres y ont trouve une hardiesse tr^s-heureuse

;

elle est assise sur le travers d'une chaise et ne montre son visage

qu'en paraissant tourner la tete ; on ne peut nier toujours qu'il

n'y ait dans cette position une sorte de negligence qui, avec

beaucoup de grace, y semble ajouter encore plus de naturel et

de verite.

De tons ses portraits c'est celui de M. de Galonne qui prouve

peut-etre le plus de talent; le dessin en est a la fois et plus fier

et plus soigne. Au merite d'une ressemblance parfaite il reunit

encore un beau ton de couleur et beaucoup d'effet.

Son tableau &'une Bacchante a ete fort critique. Cette jeune

bacchante est un peu manieree a la verite, mais elle Test agrea-

blement. Comment lui reprocher de peindre plutot la joie que

rivresse? Ce bras, qu'on I'accuse de n'avoir leve que pour s'a-

muser h. produire de petites decoupures d'ombres sur son

visage, n'a-t-il pas quelque chose d'agacant et de voluptueux

qui plait? Cette peau de tigre jetee sur ses genoux nous a paru

d'une verite etonnante. Peut-6tre le corps est-il un peu etroit
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relativement a la tete et aux extremites, peuMtre le dessin n'en

est-il pas assez ferme, les couleui-s en sont peuMtre trop tran-

chantes, niais, malgre ces defauts, c'est encore un tableau char-

want, et nous le croyons au-dessus de tout ce que M'"* Le Brun

a fait dans le ni^nie genre. II appartient a M. le comte de Vau-

dreuil.

Pour caracteriser le talent de cette artiste, on pourrait dire,

ce me semhle, que c'est la grace francaise qui s'est eniparee de

tout ce qu'il y a de plus leger, de plus piquant, de plus heureux

dans les effets de I'ecole flamande.

di5gembre.

On a donne, le lundi ih novembre, au Theatre-Francais, la

premiere representation cVEdgar ou le Page suppose^ comedie

en deux actes, par M. le chevalier de Ghenier^ C'est le premier

ouvrage d'un fort jeune homme, et ce debut n'a ete rien moins

qu*heureux.

L'action du nouveau drame n*est pas tres-compliquee. Edgar,

roi d'Anglcterre, s*est amuse ^ courir la campagne deguise sous

I'habit d'un page. Quaiid la piece commence, il y a huit jours

(ju il a ete reru, a la favour de ce deguisement, chez un hon-

u6te gentilhomme dont la fille Pauline est fort jolie et n'a que

quinze ans.

11 n'y a dans la mani^re dont cet ouvrage est ^crit rien qui

puisse soutenir un fonds si leger, si depourvu d*inter6t, et il y

a beaucoup de negligences proprcs a en faire ressorlir Tinvrai-

semblance ou la niaiserie.

Cttle pi^ce n'a gu^re emprunle de I'histoire que le nom
d'Edgar, qui mourut Tan 976. II fut surnomm^ VAmour et les

Ddlieex de CAngleterre. C'est lui qui d^truisit les loups en

imposant a la principaute de Galles un iribut annuel d'un cer-

tain nombre (1<^ K'Mes de loups. 11 aima beaucoup les femmes;

I. M. J.-i>innit r. (.< ui; jncco n'a |oint el6 rocuuum: uuus* %Q9 OEuvrtt conir
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mais I'histoire de son manage serait plutdt le sujet d'une trage-

die que celui d'une comedie. II avait entendu paiier d'Elfride,

fille du comte de Devon. II chargea son favori Athelwold de voir

par lui-m^me si ses charmes repondaient a sa renomm^e. Ce

favori resolut de I'enlever a son maitre, en lui persuadant qu'elle

6tait fort laide; il obtint la permission de I'epouser comme un

parti tres-riche. Le hasard ayant fourni au roi 1' occasion de se

desabuser, il poignarda son favori dans une partie de chasse, et

se chargea de consoler sa veuve en I'epousant lui-m^me peu de

temps apr^s. On voit que cette Elfride n'a rien de commun avec

la Pauline du chevalier de Ghenier.

— La Doty opera-comique en trois actes et en prose, a et6

donnee, pour la premiere fois, sur le Theatre-Italien, le lundi

21 novembre. Le poeme est de M. Des Fontaines, la musique

de M. Dalayrac, auteur de celle de VEclipse totale, du Cor-

saire, etc.

On pretend que le roi de Prusse, voyageant un jour avec peu

de suite, rencontra une jeune paysanne d'une figure agreable et

de la plus belle taille. Sa Majeste Prussienne, que cette fille ne

connaissait pas, la chargea de porter au gouverneur de la ville

la plus voisine une lettre par laquelle il lui ordonnait de marier

celle qui la lui remettrait avec un des plus beaux soldats de sa

garnison qu'il lui designait. La jeune paysanne, qui avait peut-

^tre un rendez-vous avec son amant et qui craignait d'y man-

quer, pria une de ses tantes d'un age fort different du sien de

porter cette lettre a son adresse. Le gouverneur la lut, fit appeler

le soldat que cette lettre lui designait, et, malgre sa repugnance,

s'empressa de I'unir a celle qui lui en avait apporte I'ordre ; il

en rendit compte ensuite au roi, et se permit d'ajouter quel-

ques reflexions douloureuses sur I'age et la figure de la mariee,

qui laissaient peu d'espoir qu'une union si disproportionnee

put remplir les intentions de Sa Majeste. Le roi de Prusse soup-

(^onna bientot la meprise, et, apr6s avoir ri d'un quiproquo

aussi singulier, il dota la jeune paysanne qui s'etait si heureu-

sement pour elle fait remplacer par sa tante, et lui fit epouser

son amant. Cette anecdote, dont nous ne garantissons pas I'au-

thenticite, a fourni k M. Des Fontaines le fonds du nouveau

drame.

La Dot, dont le succfes avait ete plus que douteux a Fontai-
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nebleau, a ete traitee plus favorablement a Paris. Les deux pre-

miei*s actes n'offrent, pour ainsi dire, qu'une repetition moins

heureuse de ces brouilleries, de ces raccommodements d'amants

que Ton a presentes tant de fois au theatre et avec tant de suc-

c6s dans Blaise et Babet, dans VEpreuve villageoise, etc. ; mais

la mani^re dont M™* Dugazon a rendu le role de Colette y repand

un charme toujours nouveau. Le troisi^me acte n'a pas ete aussi

bien accueilli, grace a quelques longueurs et k plusieurs details

de mauvais gout et d'un plus mauvais ton; ce troisieme acte ne

produit pas a beaucoup pr^s I'eflet que Ton devait se promettre

d'une situation si susceptible tout k la fois de comique et d'in-

t^r^t. La musique, sans 6tre neuve, a souvent de la grace; c'est

la maniere de M. Gretry, imitee plus ou moins adroitement, mais

quelquefois avec une facilite tres-heureuse.

— Stir les Actions des eaux de Paris, par M. le comte de

Mirabeau ; brochure in-8^.

Pour repandre plus facilement I'eau de la Seine dans tons les

quartiers de Paris, deux habiles mecaniciens, les freres Perrier,

ont entrepris des pompes a feu dans le genre de celles qui exis-

tent depuis longtemps a Londres. Un etablissement si dispen-

dieux n'a pu se faire qua I'aide de fonds fournis par une com-

pagnie, et ces fonds, divises en actions*, ont 6t6 livri^s, comme
tons nos autres efiets publics, k cet agiotage inoui qui, dans le

cours de cette annee, a tourment^, pour ainsi dire, I'esprit de la

nation enti^re. Cette esp^ce de fr^n^sie 6pid^mique, si contraire

c^ tout principe de commerce, au credit general et parliculier, a

I

fixe I'attention du gouvernement ; un arr^t du conseil vient d'eta-

blir une commission charg6e de prononcer sur la validit(^ de tant

de paris k la hausse et k la baisse *. La sagesse de cette opera-

tion, justifi^e au moins par la n(5cessite des circonstances, en

arr6tant la fureur d'un jeu si pernicieux ', a fait baisser le cours

1. Ces actions 6taient dans I'originc dc millo deux cents livrcs. Apris 6tre

tomMes vers le commencement dc rann6e k mille cent, ollcs ont ^lu port^i

Jasqu'& qualre mille livrcR, quoiquVllcfl n'nicnt encore rendu JusquMci que dix-

huit livres de dividendc par an, dividcndo qui a 6td pris pluti n^llement 8ur let

fonds m^mes de Tentreprise que sur le produit net de^ iH^n^flccs claircment 6ta-

blis. (MeisTEn.)

2. II y en avail au moins pour huit h neuf cents mitlionii. (NBtSTBa.)

3. De puisHants upt'culatcurs avaicnt Aoutenu longrtemps que ce Jeu 4tait Inflni-

ment favorable au cr^it public. lU distinguaicnt subtilement entre lo crMii r^el
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de tous les fonds qui en 6taient I'objet. Les actions des eaux de

Paris ont suivi I'impulsion generale; mais Icur chute, quoique

considerable, ne les a pas portees encore au prix pour lequel

avaient parie MM. Panchaud, Clavi^re, etc. 11 etait done pour

eux de la plus grande importance d'operer sur ces elTets une

revolution plus decisive, leur fortune en depondait. IJn pareil

motif etait trop puissant pour ne pas reveiller le zele patriotique

de leur ami le comte de Mirabeau. Ce digne censeur de toutes

les puissances de 1' Europe, nommement de Tadministration de

son pays, s'est empresse d'etayer 1' arret du conseil et les vues

bienfaisantes de la commission par une brochure centre les

pompes a feu. II commence par demander pardon au public

d'avoir tarde si longtemps a remplir les devoirs du minist^re

qu'il s'est impose, celui d'eclairer la nation sur ses interets, et a

detromper ainsi les p^res de famille qui ont la faiblesse d'avoir

quelque confiance dans les projets des fr^res Perrier, et d'ache-

ter encore des actions des eaux de Paris. On retrouve dans cet

ouvrage tout ce qui caracterise le talent de cet ecrivain, de la

chaleur, mais beaucoup d'exageration et un ton declamatoire qui

fatigue encore plus qu'il n'eblouit.

M. de Beaumarchais, interesse a soutenir les actions des

eaux de Paris, a entrepris de repondre a M. de Mirabeau. Une

lutte entre deux ecrivains d'une celebrite qui, sans 6tre absolu-

ment du meme genre, semble au moins egalement remarquable,

6galement singuliere, ne pouvait manquer de piquer la curiosite

du public. On s'attendait avec quelque esp^ce de raison a trou-

ver dans la reponse de M. de Beaumarchais ce luxe de plaisan-

teries, de calembours et de jeux de mots que la gaiete de son

esprit n'a guere dedaigne ; on n'a pu voir sans surprise une re-

ponse forte de raisons, ecrite en general avec sagesse et presque

toujours du ton le plus propre a la chose. II etait pourtant a peu

pr6s impossible a I'auteur de Figaro de ne pas laisser echapper

encore dans cet ecrit quelques-uns de ces traits qui semblent

6tre le cachet de son style, et qui trop souvent le deparent. En

Dt le credit d'opinion. Le credit r6el, disaient-ils, n'a qu'une jfetendue toujours

fort limit6e; le bon iNecker ne connaissait que celui-la. Le credit d'opinion est

celui dont I'Angleterre a trouve le secret; il ne porte que sur des bases imagi-

naires, mais il est sans bornes, et rien n'est plus propre a I'augmenter que Tappet

des grandes speculations k faire en pariant sur les fonds publics. (Meistek.)
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parlant des divers pamphlets qui out succede a la Libre Navi-

gation de rEscaut, M. de Beaumarchais dit que « dans trente

ans on rira des critiques de ce teraps-ci, comnie on rit des cri-

tiques de ce temps-la. Quand ellesetaient bien am^res, on les nom-

mait des Pliilippiqucs. Peut-etre un jour quelque niauvais plai-

sant coiilera-t-il celles-ci du joli nom de Mirabdle^^^ venaiit du

comte de Mirabeau, qui mirabilia fecit... » Ce jeu de mots assez

froid, assez recherche, est peut-6lre la seule tache que le bon

gout puisse reprocher a cette nouvelle production de M. de

Beaumarchais. Ses lecteurs lui ont tenu comple d'une sobriety

de mauvaises plaisanteries qui a dii lui couter infiniment, et sa

reponse a M. de Mirabeau a ete presque universellement goutee.

Quant au fond de la question, elle tient k des donnees et k des

calculs dilTiciles a verifier; c*est au temps seul a prononcer entre

les assertions des parieurs a la baisse et la destinee d'une

entreprise dont I'uliliie presente fait desirer au moins le succ^s,

autant que le z61e et I'habilete de MM. Perrier semblent le

garantir.

DIALOGUE

ENTRE LE D^PUT6 DO PUBLIC ET m'** CONTAT,

PARODiE DE LA SECONDE scfeNE DE RUadamiste

,

PAR M. CAILHAVA u'ESTANDOUX.

LE DEPUTE.

Le public, equitable et libre dans son clioix,

Qui pr6s de vos grandeurs « daigne emppunter ma voix,

De vos desseins secrets instruit comme vous-mftme,

Vous annonce aujourd'liui sa volont6 supreme.

Ce n'est pas que, loujours ferme en ses jugements,

II ne rende justice i\ vos heureux talents:

11 salt, comme un auteur a fort bien su T^crire *,

Qu'on vous voit a la fois et larmoyer et rire;

Et ce public si fier, content de vos progr^s.

Par d'6clatants bravos couronne vos succds.

Mais vous savez aussi jusqu*ou va sa puissance;

Alnsi gardez-vous bien d'cxciter sa vengeance.

Par un lait r6pandu ', par des nerfs agac6s,

1. Grandeur d'dmc, grandeur do cnklit. fcrandcur do vnlour; cnfln c'est, comme

Ic disait M"« do S<Svlgne, unc grandc fommo lout k fait. (Mkistk*.)

3. Voyez la profaco du Jaloux sam amour. (Id.)

3. M"** Contat oi Joly voot accouchcr, M"* Laurent en mcurt d'cnvic; hI par
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II peut voir en un jour ses plaisirs traverses.

Le Th6atre-Fran<^ais a besoin de recrues

Qui promettentsurtout et qui ne soient pas grues.

De votre camarade une fille h. nos yeux

Se pr^sente, nous plait nialgr6 les envieux;

Et vous, de votre soeup fortement idoliltre,

Vous voulez ^carter Vanhove du theatre!

Pour en venir k bout vous prenez le haut ton,

Et pr(§tendez nous [aire avaler le goujon > I

Le public, de ces traits qui s'indigne et se lasse,

ftj'avait point encor vu d'acteurs si pleins d'audace.

Je vous declare done qu'on ne souffrira pas

Que Afimi sur Vanhove usurpe enfin le pas.

MADEMOISELLE CONTAT.

Quoique d'un vain discours je brave la menace,

Je Tavoilrai, j'ai peine k souffrir tant d'audace.

De quel front, me bergant d'un trop vain pronostic,

Osez-vous m'apporter les ordres du public?

Moi qui, comme il me plait, semant partout le trouble,

Ai, malgr6 le public, d^fendu qu'on me double-;

Qui, d6cidant de tout selon ma volenti,

Ai su plier au joug ce public indompt(§;

Tandis que les acteurs, dont je suis seule arbitre,

Qu'autant que je le veux n'ont de voix au chapitre...

hasard M™* Suin se trouvait dans le m^me cas, il faudrait mcttrela clef sous la

porte. Par attention pour le public, ces dames dcvraient bien s'entendre, afin que

ces sortes d'accidents n'arrivent point h la fois. On assure que I'abb^ de Bour-

bon, avant de partir pour I'ltalie, a fait un enfant a M"* Contat, mais elle serait

fort embarrass6e de determiner positivement a qui appartiennent les honneurs de

la paternit6. (Mefster.)

1. Cette expression, qui parait triviale, est ici fort a sa place; sa mere en

vendait. (Id.)

2. Tout le monde sait que qnand M"® Contat ne veut pas jouer, elle ne veut

pas qu'on la double. Get exemple est suivi par d'autres, et voila d'oi viennent

ces changeraents si frequents sur le repertoire. Autrefois il y avait des doubles

pr6t8 a remplacer les acteurs qui ne pouvaient pas jouer dans les pieces ; a present

M"* Contat et le sieur Mol6 ne jouent plus gu6re que dans les pieces nouvelles

;

c'est pourquoi il y a tant de comedies anciennes de tr^s-bons autcurs que nous ne

voyons plus. Si le sieur Mol6 s'est apcr^u qu'il n'y r^ussit pas, il n'a pas voulu

que d'autres y riussissent : le public a done 6t6 la victime de son amour-propre

lorsqu'il a force le sieur Larive a renoncer au comique et a vendre sa garde-

robe. Baron, Quinault-Dufresnc, Grandval, La Noue, jouaient dgalement dans le

tragique ct dans le comique, et le public voyait alors toutes les pieces qu'on lui

refuse aujourd'hui. II serait aisd d'en faire une longue liste. Voila I'effet de

I'anarchie qui r^gne dans Tintdrieur de cette administration; I'intdrfit et I'amour-

propre y sent en guerre ouverte. (Id.)
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Que devient mon pouvoir? Que devient mon honneur?

Qui peut mieux remplacer une scEur que sa sceur?

LE D^PLT^.

Le Thdatre-FraiK^ais penche vers sa ruine,

Et votre soeur n'est rien encor qu'une machine,

Qui, de I'art ignorant les premieres lec^ons,

Paraft toujours danser le ballet des dindons ^
Laissez-lui prendre au moins un peu de consistance,

£t pour tous ses defauts ayez moins d'indulgence.

MADEMOISELLR CONTAT.

•Qu'entends-je? Jusque-li Ton ose mMnsulterl

Ma scEur est tout pour moi, mais jc vais tout quitter,

Et sur mes ennemis, envieux de ma gloire,

•C'est ainsi que je veux remporter la victoire.

Vous me regrellerez quandje n'y serai plus.

El vous serez en proie aux regrets superflus.

Adieu.
LE d6puti%.

Pensez-y bien; quoi que vous puissiez dire,

D'une telle menace on ne fera que rire.

Gaussin et Dangeville, et Clairon et Le Kain,

Sit6t mis en oubli, je crois, vous valaient bien.

Que cet exemple serve a vous rendre plus sage.

U est bon quelquefois de c6der i Torage

;

Gardez-vous de tout perdre en voulant tout braver,

£t vingt-cinq mille francs sont bons k conserver.

MADEMOISELLE CONTAT.

Cet objet, il est vral, m^rite que j'y pense

;

Je dois beaucoup. Partez, et dites k Florence *

Que, sachant reteuir Teffet de mon courroux,

Vanbove d^sormais ne craigne plus mes coups.

Pr6ville la protege; et Vestris dont j'enrage,

Et Belcourt et Sainval lui donnent leur suffrage.

Je saural r^primer ce z61e peu discret;

En attendant, je vais vous dire mon secrete

Que Florence en public la vante, la caresse,

1. Voyez les £trennet de la Saint-Jean; Uiit6t sur un pied, tant6t sur Tautre.

(Mei<^tbr.)

52. Scmainicr perpdtucl, qui seul fait lo repertoire pour toute la semaine sous

les ordrcs de M"« ConUt ol du sicur Mold. (Id.)

3. On trouvcra pcut-6tre ddplacd que M"* Contat confle son secret au public;

iBais la colore dtouflTc la prudence, et dans cet drconstances on ne so pique pas

^un raisonncment bicnsuivi. (Id.)
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Mais que sans nul 6gard pour sa fuible jeunesse,

Son d^but, promptement la for(;ant d'achever,

Pour notre bien il cherche d la faire crever;

Que lui faisant jouer souvent la meme pi6ce,

Du public refroidi Penthousiasme cesse,

Et par la nouveaute n't^tant plus estime,

Qu'on dt^daigne i la fin ce qui fut admir6;

Que Raucourt en faveur, criant comme une folle,

Ne lui laisse que I'aird'une petite idole,

Qu'elle r6crase enfin du poids de sa grandeur;

Que Suin, la fixant, la glace de terreur;

Et pour lui souhaiter tous les malheurs ensemble,

Ou'i Laurent* et Gandeilles un jour elle ressemble!

Pitie, justice, rien ne saurait me toucher...

Ah! si je n'^tais pas si pr^te d'accoucher.

Pour servir ma colere et remplir notre bourse,

Que Figaro serait d'une grande ressourcel

Ah! je cr^ve!
LE di5put£.

Galmez ces violents transports.

Us pourraient vous causer de terribles remords.

Vanhove, k votre Corps qui promet d'etre utile,

Si jeune, devrait-elle allumer votre bile?

Ah! qu'elle saurait bien, einbrassant vos genoux,

Vous inspirer bient6tdes sentiments plus doux,

Vous dire tendrement : Etes-vous implacable?

del ! pour lanl de rigiieiirs de quoi suis-je coitpable ?

Noil, je ne vous hais point.. . Se laissant d^sarmer,

Votre ccBur attendri finirait par I'aimer.

vous! en ce moment que tout Paris contemple,

A la post6rite laissez un grand exemple

Du plaisir que Ton sent d se laisser fl6chir.

11 est si doux d'aimer, si triste de hair

!

1. Jeunc actrice, qui pretend etre reQue avant la demoiselle Vanhove, et qui ne

lui est supcrieure que par la beaut6 de scs chevaux et de son equipage. On dit

qu'elle est moins froide partout ailleurs qu'au theatre. Cast M. le due de Lauzun
qui prend soin d'elle. (Meister.)

2. £l6ve du sieur Mole pour les gestes. D'ailleurs elle fait fort bien la statue. (Id.)
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VERS DE MADEMOISELLE AURORE, D£ l'aCADEMIE ROYALE

DE MUSIQUE,

A H. LE BARON DE WURHSER,
QU'eLLE AVAIT AID^ a SB RBLEVER DANS UNB CHUTE

yu'lL FIT A FONTAINEBLEAU.

Ce monde est un sentier gllssant

Ou chacun tantsoit peu chancelle;

Le sage au sens rassis, T^lourdi sans cervelle,

De faux pas en faux pas, tous vont diversement.

Souvent meme ^ plus d'un amant

Le pied glissa pr6s de sa belle.

De toutes ces chutes pourtant

Cette dernitjre est la moins dangereuse;

Qui la repare promptement

Pent mSnie la trouver heureuse.

De celle dont je fus t6moin

Vous m*accusez d'etre la cause.

Voyez a quel reppoche un tel soupc^on m^exposel

Tant d'autres volontiers prendraient un autre soin.

Mes camarades sont si bonnes,

Que nuUe assur^ment ne me d<§mentira,

Et nos auteurs sont les seules persojines

Que nous ne parous pas de ces accidents-Id;

Les aider u tomber est tout ce qu'on peut faire;

Les relevera qui pourra,

Le public en fait son affaire.

Pour vous, depuis longtemps instruit dans I'art de plaire.

Sans craindre de faux pas, marchez dans la carri^re.

Croyez, si par liasard vous bronchiez en chemin,

Que vous rencontrerez quelque ilme g^n^reuse

Qui pour vous relever vous offrira la main.

Jamais chute pour vous no sera dangereuse.

REP0N8E

IliPROllPTU AU NOII DE M . LB BARON DB WURlfSER,

PAR M. LB COIITB d'aLBARET.

Vous avez bien raison, ma chute 6tait heureuse

Lorsque de vous j'ai re^u des secours,

Et que Tempressement, les GrAces, les Amours

M'offraient par vous une main g^n^reuse:

£n vous voyant j'<iprouvals cette ardeur

Que ne connatt plus la vielllesse,
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Et je doutais encor d'une telle faveur,

Meme aux yeux de Tenchanteresse.

De TAurore j'apprls que vous 6tes la soeur,

Je ne fus plus alors surpris de mon bonheur,

Vous m'aviez rendu la jeunesse.

— On a donne, le vendredi 25 novembre, sur le Th6atre-

Francais, la premiere representation de VOncle et les Deux

Tantes, comedie, en vers et en trois actes, de M. le marquis de

La Salle, auteur de VOfficieux ^^ pi^ce jouee avec une sorte de

succ^s sur le Theatre-Italien.

. Le marquis de Frinville aime Julie et en est aime. La main

de cette jeune personne depend d'un oncle et de deux tantes.

L'oncle est un homme engoue de tons les syst^mes du jour et

partisan outre des jardins anglais. L'une des deux soeurs est une

vieille presidente, religieusement asservie a I'etiquette, n'aimant

que les anciens usages et ne pouvant souffrir que les gens de

robe. L'autre, la comtesse, est une femme frivole et leg^re qui

n'est occupee que de bals, de concerts et de comedies. Tels

sont les difierents caract^res des trois personnages dont Frinville

a besoin de captiver la bienveillance pour obtenir la main de

Julie. Sous le nom de Frinville, il feint avec Toncle d'etre

amoureux de toutes les nouveautes et d'avoir comme lui la manie

des jardins anglais. Avec la presidente, sous le nom de Prudeval,

il parait attach^ aux moeurs antiques; et, pour devenir son neveu,

il consent meme a quitter I'etat militaire et a faire son droit. Avec

la comtesse sa soeur, sous le nom de Brillancourt, il est leger,

livr6 k tous les plaisirs, k tous les amusements a la mode. C'est

par ce manege et sous ces differents noms que Frinville vient h.

bout de plaire a ces trois originaux, et, grace a une supercherie

passablement usee au theatre, un notaire qu'il a mis dans sa

confidence fait signer son contrat de mariage avec Julie par

l'oncle et par les deux tantes ; tous trois pensent I'unir a I'^poux

que chacun a choisi separement, etce n'est qu'en voyant paraitre

Frinville seal avec leur ni^ce qu'ils apprennent enfin que cet

amant a pris le nom de trois terres qui lui appartiennent, et a

feint de partager leurs gouts si divers pour leur plaire a tous

trois egalement.

1. Represento lel8 aoflt 1780. Voyez tome XII, pages 433 et446.
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Le marquis de La Salle avait dej^ traits ce sujet dans une

comedie donnee, en 1781, au Theatre-Italien, sous le litre de

Chacun a sa folie^. Ce fonds n'a rien de neuf, c*est celui des

Trois Tiitairs de M. Palissot, du DMit, des Trots Frdres rivaux,

etc. M. de La Salle, en traitant de nouveau ce sujet, a eule talent

de le developper plus heureusement que dans Chacun a safolie^

de faire marcher son intrigue sans avoir recours a ces travestis-

sements, toujours peu vraisemblables, et de la denouer enfin par un

moyen qui, sans 6tre fort adroit, a paru simple et facile. Les

caract^res de VOncle et les Deux Tiintes n'olfrent rien de fort

piquant, mais prdtent cependant a des contrasles assez gais et

fournissent quelques scenes jolies, quelques traits vraiment

comiques. On pent reprocher au style de n*6tre pas assez soigne

et de manquer quelquefois ^galement de mesure et de gout.

C'est le caract^re de I'amateur enthousiaste des jardins anglais,

caractfere qu*on n'avait pas encore song6 a presenter au theatre,

qui a contribue peut-etre le plus au succ^s de I'ouvrage, au

moins du premier acte. Les deux autres n'ont pas aussi comple-

tement reussi ; c*est surtout dans le troisi^me qu'on a remarque

des longueurs et quelques plaisanteries d'un ton qui ne saurait

convenir k la bonne comedie.

M. de La Salle, dans une sc6ne absolument calquee sur celle

de Francaleu et de son neveu dans la M^tromanie, a voulu jus-

tifier le gout que Ton a pour la comedie, en comparant I'immo-

ralite de nos anciennes pieces avec celles que Ton fait actuel-

lement ; il a termini cette tirade assez bien ^crite par ce vers :

Le spectacle k present est T^cole des mceurs.

Le rapprochement de cette assertion avec la morale de la Folle

Jouniie a ete generalement senti, et le vers applaudi en conse-

quence.

— Le doyen des gens de letlres, W. Levesque de Burigny, n6

k Reims, de TAcadt^mie des inscriptions, vient de terminer enfm

sa longue carri^re'. 11 vdcut pr^ d'un si^cle, sans chagrin,

presque sans infirmit^s, et peut-^tre n'y a-t-il que la douceur et

la tranquillity de sa mort qui puissent parailrc encore plus digaes

1. Voycx lomo XII, p. 493.

2. Le Soctobre 1785, k I'&ge de quatre-vingt-irciie ant.
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d'envie qu'une existence si heureuse et si paisible. 11 n'a pas

senti I'approche de la mort plus douloureusement qu'on ne sent

celle du sommeil ; il a fait ses dispositions pour mourir comme
on arrange son oreiller pour reposer plus doucement sa tete

Ioi*squ*on sent le besoin de dormir. La seule legere inquietude

qu*il ait eprouvee dans ses derniers jours etait de n'avoir pas

cesse de vivre avant le retour de son amie M"'^ de La Ferlu-

Imbault, chez qui il demeurait; elle etait a la campagne, et il

desirait, aussi vivement qu'il pouvait desirer quelque chose, de lui

epargner la tristesse et I'embarras de son convoi; ce dernier

voeu-la m^me n'a pas manque d'etre accompli. Le Sommeil et le

Trepas sont freres dans Vlliade; M. de Burigny aurait pu dire

comme le vieux Gorgias qui, pres de mourir, repondit a un de

ses amis qui s'informait de son etat : « Le Sommeil est sur le

point de me remettre a la garde de son frere. )>

II y a dans les ouvrages qu'a kisses M. de Burigny plus de

savoir que d'esprit et de talent ; mais le premier de ses ecrits,

son Traits de rautorite dcs papes, fit cependant dans le temps

une sorte de sensation. Nous avons de lui une Histoire de la

philosophie paienne, une IJistoire gencnde de Sicile, un Trade

sur Porphyre^ les Revolutions de Constantinople^ la Vie de

Grotius, celle (TErastne, celle de Bossuet, etc. 11 fut un des plus

humbles et des plus devoues serviteurs de M'"® Geoffrin, et n'en

fut pas plus a la mode. Lorsqu'elle etait deux fois vingt-quatre

heures sans le gronder, il se croyait oublie, perdu, et ce furent

la, je crois, les plus rudes epreuves que sa philosophie eutpeut-

6tre a soutenir dans le cours d'une si longue vie. II etait ne bon,

timide et laborieux ; mais il travaillait plutot par gout que par

ambition ; et ce genre de travail qui-l'occupait sans fatigue, sans

tourment, ne pouvait gu^re alterer le calme et la paix de son

ame.

— Mimoires concernant I*histoire, les sciences^ les arts, les

moBurs, les usages, etc^ des Chinois, par les missionnaires de

Pekin. Tome X, in-/r. Ce volume contient la suite des portraits

des Chinois cel^bres, une longue lettre de M. Amyot, ou Ton

trouve des details assezcurieuxsurradministrationdeTempereur

Kien-Long et sur la submersion de Tile Formose,le 11 mai 1782,

avec un recueil de pensees et de maximes extraites des divers

livres chinois; par M. Gibot, missionnaire de Pekin. Nous ne
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pouvons nous refuser au plaisir de transcrire ici quelques-unes

de ces pensees.

i( Toutes les vertus qu'acquiert le prince sont des disgraces

pour les mechants. »

<{ La raillerie est Teclair de la calomnie. »

(( Le repentir est le printenips des vertus. »

u Que deux coeurs sont pres Tun de I'autre quand 11 n'y a

aucun vice entre eux! »

« Qui a dix lieues a faire en doit compter neufpour la moiti^. »

(« Accueillez vos pensees comme des h6tes, et traitez vos

desirs comme des enfants. »

« Quel a 6te le plus beau si^cle de la philosophie? Celui ou il

n'y avail pas encore des philosophes. »

« G'est bruler un tableau pour en avoir les cendres que de

sacrifier sa conscience k son ambition. »

« L'esprit a beau faire plus de chemin que le coeur, il ne va

jamais si loin. »

(( L'on n'a jamais tant besoin de son esprit que quand on a

affaire a un sot. »

(( A quoi se reduit le vice quand on retranche ce qui n*ap-

partient a aucune vertu? »

Cette derni^re pensee est peut-^tre encore plus subtile qu'elle

n'est profonde; cela ne voudrait-il pas dire plus simplement

qu'un homme qui reunirait toutes les vertus ne pourrait jamais

avoir aucun interet k etre vicieux? Car ce n'est peut-etre que

pour suppleer aux vertus qui leur raanquent, ou dont Thabitude

leur a paru trop p^nible, que les hommes peuvent trouver

quelque avantage a se livrer au vice comme k un moyen plus

commode de parvenir au but qu'ils se proposcnt.

Nous savions depuis longtemps que c'c^tait aux soiiis de

M. Berlin que Ton dcvait la publication de cet ouvrage; maisce

que nous avions ignore jusqu'ici, c'est le motif qui I'avait engage

k 8*en occuper; le voici ;

• Louis XV, qui, comme disait M. de Schomborg, ('U\\{ le plus

grand philosophe de son royaume, sentait quelquefois parfaite-

ment que tout n'allait pas eii France le mieux du monde. S*en-

tretenant un jour avec M. IJertin de la necessite de reformer tant

d'abus, il finit par lui dire qu'on n'y reussirait jamais sans

refondre euti^remcnt l'esprit de la nation, et le pria dc songer
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de quelle maniere on pourrait y parvenir plus suremem.i

M. Berlin promit d'y r6ver, et au bout de quelques jours il fut

trouver le roi et lui dit qu'il croyait avoir trouv6 enfin le secret de

salisfaire aux voeux paternels de Sa Majeste. « Et quel est-il?

— Sire, c'est d'inoculer aux Francais I'esprit chinois. » Le roi

Irouva cette idee si lumineuse, qu'il approuva tout ce que son

ministre crut devoir lui suggerer pour I'executer. On fit venir

a grands frais de jeunes lettres de la Chine ; on les instruisit

avec beaucoup de soin dans notre langue et dans nos sciences;

on les renvoya ensuite a Pekin; et c'est des Memoires de ces

nouveaux missionnaires qu'on a forme le recueil dont nous avons

I'honneur de vous annoncer ici le dixieme volume. L' esprit de

la nation ne parait pas a la verite se ressentir infiniment d&

I'heureuse revolution que devait produire I'idee ingenieuse de

M. Bertin ; mais on se souvient encore qu'il y eut un moment ott

toutes nos cheminees furent couvertes de magots de la Chine, et

la plupart de nos meubles dans le gout chinois.

FIN DE LA NOTICE DU SALON.

Nous sommes arrives a I'objet le plus interessant de I'expo-

sition de cette annee; c'est le tableau de M. David, le Serment

des Horaces entre les mains de leur pdre, tableau de 13 pieds.

de long sur 12 de haut, pour le roi. Fait a Rome, il a ete ex-

pose plusieurs jours dans cette capitale du monde, et rapproche

de tant de chefs-d'oeuvre des plus grands maitres, il a reuni les

suffrages les plus difficiles a meriter. M. I'abbe Gunich a fait les.

vers suivants pour y servir d'inscription :

DE TRIBUS HORATIIS A DAVIDE PICTIS.

Tergeminam faustis prolem pater instruit armis,

Romulei columen, robur et imperii.

Muta metu circum moeret domus; ardet in ore

Spes juvenum vis et martia magnanimo.

Gaude, Roma; tibi palmam hsec fiducia spondet.

Vincit, tarn certa qui capit arma manu ^.

1. « Ce pfere arme an combat ses trois enfants, la force et le soutien de rem-
pire de Romulus. Tandis que sa famille muette et consternee est en proie h la

douleur, I'esperance et Ic courage brillent dans les traits magnanimcs des jeunes.
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Gomme tous les ouvrages dont I'execution est aussi facile que

I' idee en est noble et grande, ce tableau n'obtient reellement

toute I'admiration qu'il doit inspirerqu'a mesure que les regards

s y atlachent et s'appliquent a en saisir tour a tour et les details

et Tensemble. La premiere impression qu'il donne est celle de

I'austerite imposante du sujet dont I'artiste s'est profonderaent

penetre. Tout respire ici la simplicite des moeure de Tancienne

Rome; Tarchitecture du lieu ou se passe la sc^ne n*a rien qui ne

convienne a ces premiers temps et porte un caract^re male et

plein de dignite. Quoique le tableau ne represente qu'un espace

assez borne, la perspective y est si heureusement menagee que

toutes les parties qui le composent se detachent I'une de I'autre

avec une admirable nettete; I'air circule partout, et I'oeil du

spectateur y suit sans peine tous les objets qui appellent son

attention. G'est un eflet que le peintre n'aurait pu atteindre sans

doute au m6me degre, vu la disposition generale de son sujet, s'il

avait cherche a eviter le reproche qu'on lui a fait d'avoir isole en

quelque mani^re ses groupes, quoique places sur des plans

peu dislincts. On I'a beaucoup loue, on ne I'a gu^re moins blame

encore d'avoir place les trois freres sur un m6me plan longitu-

dinal perpendiculaire au plan horizontal du tableau. Mais com-

ment sauver plus adroitement la representation uniforme de trois

hommes faisant la m6me action et qui devaient necessairement se

ressembler? Etait-il possible de faire sortir plus de beaute de la

tache dilTicile que lui imposait un projet si hardi ? Quelle justesse,

quelle Anergic et quelle facilite dedessin dans ce superbe groupe!

G'est la meme attitude, le m6rae mouvement r^pet^ trois fois,

mais au m^me instant et avec des nuances aussi caractdristiques

qu'elles sont simples et naturelles. Ce sont trois freres, ce sont

trois jeunes h^ros, mais celui qui se trouve plac6 sur le devant

du tableau a dans son maintien une audace et plus fi^re et plus

ddcid^e
'

; 11 est, pour ainsi dire, la colonne qu'<?mbrassent ses

deux freres, et lout annonce que c'est lui qui sera leur vengeur.

guerriera. Rome, rejouis-toi ; leur actunuice Ml le gage de la Yictoire. Celui qui

Misit ses ai mcs d*uno main aussi •drt sera vainqueur. •

1. On lui a reproche Pair un peu gladiatcur, el Ton no pent so dissirauler

qu'il n'y ait dans son action une apparenco de raidour, que son bras ne soil peut-

6lro trop gros, et qu'il n'y ail en f^n^ral dans loule cctto flgurc, quelque magni-

flquc qu'en soil le dessin, une idde d'cxag^ralion. (Mustek.)

XI?. 49
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Celte idee de representer ainsi les trois fr^res se soutenant mu-
tuellement d'un bras tandis que I'autre est etendu pour preter le

sennent solennel de vaincre ou de mourir, cette idee a quelque

chose d'auguste et de touchant; on ne pouvait exprimer d'une

mani^re plus sensible I'energie et la saintete du lien qui les unit

et les unira jusqu'a la mort. Le vieil Horace, dont les deux mains

sont levees religieusement vers le ciel, de Tune tient les trois

epees dont il va armer ses fils, de I'autre recoit leur serment ; son

regard peint tout a la fois la confiance et I'ardeur de ses voeux,

Torgueil de la tendresse paternelle et I'enthousiasme d'un devoue-

ment heroique. On a craint d'abord de trouver sa pose un peu

chancelante ; en I'examinant davantage,on a cru voir que la cri-

tique 6tait injuste, mais on aurait desire que la tete fut d'un

style plus eleve, qu'a la belle expression que 1' artiste a su lui

donner il eut joint un caractere encore plus venerable. Si les

epees paraissent d'etain et sans effet, c'est une negligence bien

leg^re et qu'il n'est permis de remarquer qu'apres avoir observe

combien d'ailleurs tons les details de cette grande composition

sont soignes et finis. Que le contraste entre ce groupe guerrier

et celui de ces femmes dans I'accablement de la plus profonde

douleur est simple et sublime ! J'y reconnais sans peine la mal-

tresse de Curiace, cette infortunee Gamille au sein de laquelle

son frere furieux va bientot plonger une epee encore fumante

du sang de son amant. Sa beaute est dans sa premiere fleur ; son

desespoir est plus concentre, il en sera plus sombre et plus ter-

rible. II y a plus d'abandon, plus de mollesse dans la douleur de

Sabine. Tandis qu'une bonne vieille s'efforce de cacher a ses

petits enfants cette sc6ne de douleur, le plus fort des deux

detoume la main qui veut I'empecher de voir une action dont il

parait deja plus curieux qu'effraye. Ge dernier groupe dans I'en-

foncement du tableau, faiblement eclaire, ne tient precisement

que la place qu'il doit occuper, et, sans distraire du sujet princi-

pal, ajoute encore a I'inter^t domestique qui rend cette situation

si vive et si attendrissante.

Comme les admirateurs les plus exclusifs du talent de M. Da-

vid, ses critiques les plus sev^res paraissent au moins s'accorder

sur un point, c'est de reconnaitre que ce Sennent des Horaces

est non-seulement le plus beau tableau du Salon, mais encore

le tableau moderne le plus decide, le plus origmal, et peut-6tre
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le plus beau tableau qu*ait produit I'ecole fraiiQaise depuis Le

Brun et Le Sueur; on nous pardonnera done de nous y 6tre arr^tes

si longlemps.

Nous ne dirons que deux mots de son Bvlisaire, tableau de

pies de A pieds de long sur 3 pieds de haul. G'est le meme sujet

qu'il avail deja traite il y a deux ans. Les jambes de Tenfant que

ce vieillard tient serre contre son sein paraissent un pen raides;

I'attitude du soldat u est pas tr^s-heureuse, les lumieres sur les

personnages scintillent peut-^tre trop egalement. On trouvait le

fond de son premier Belisaire trop noir, on a reproche k celui-ci

d'etre trop lumineux. Tout cela n'empSche pas que la t^te de

Belisaire ne soit fort belle et I'ensemble du tableau d'un efiet

trte-agreable. II appartient k M. le comte de Vaudreuil.

Le portrait de M. P***\ du meme artiste, est de la premiere

beaute ; c est la verite la plus simple et la plus frappante que

nous ayons jamais vue dans aucun portrait, ou plutot ce n'est pas

un portrait, c'est un homme qui vous parle.

Mort de Priam, par M. Regnault (pour le roi). « Priam,

voyant Troie livree aux ennemis et aux flammes, s'etait refugie

dans une cour du palais, pr^s d'un autel consacre aux dieux

penates. Polyte, son fils, poursuivi par Pyrrhus, vient expirer a

la vue de ses parents; ce pere infortune, voulant venger la mort

(le Polyte, tombe sous le fer de Pyrrhus qui I'immole sur le corps

du dernier de ses fils. »

11 y a dans ce tableau de la chaleur, de la poesie et de la faci-

lity, mais un papillotage qui fatigue IVmI k un point extreme.

V I'exception de Pyrrhus, toutes les figures ont plus I'air de pierres

liabill6es que de figures vivantes ou mortes. Le groupe d'Ht^cube

<;st tropentass6; Priam manque de noblesse; quoique la figure

de Polyte soit en raccourci, Toeil a vraiment un voyage k faire

pour arriver de la t^te au pied gauche. Ce sont des erreurs qui

ne pcuvent se concevoir de la part d'un homrae qui a montre

tant de talent et une si belle mani^re de peindre.

Son tableau de Pygmalion amourcux de sa statue est peut-

^tre plus mauvais encore que celui de Priam, Le blanc qu'il y a

prodigu^ fait ressembler le fond du tableau a un lieu rempli de

neige.

1 . M. Pucoul, be&u-pSre de Dtvid*
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On retrouve plus heureusement le pinceau de cet artiste

dans le tableau de Psychi qm\ tenant A la favour d'line lampe

pour poignarder son amant qu'elle croit un monstrey reconnait

VAmour, II y a dans ce petit morceau de la grace, de la vigueur,

un dessin assez puiv du coloris, et des details pleins de finesse.

PhiloctHe ii qui Ulysse et N^optolime enUvent les flhhes

d'Hernde^ par M. Taillasson. G'est le morceau de reception de

I'auteur. II a choisi I'instant ou Philoct^te, sorti de I'assoupisse-

ment ou I'avait plonge I'exc^s de la douleur, s'apercoit que ses

fleches lui ont ete enlevees et temoigne k Ulysse toute son indi-

gnation. II y a de la fermete dans le ton, une assez bonne cou-

leur, mais la figure du heros malheureux ressemble trop a une

figure academique ; les draperies ont de la mani^re et de la

raideur.

La Sainte ThMse du meme artiste est remplie d'amour et

d'onction.

La Beine, Monseigneur le Dauphin et Madame, fille du roi,

se promenant dans les jardins anglais du Petit Trianon, par

M. Wertmuller. Grand tableau ou Ton ne reconnait qu'un talent

fort mediocre; c'est un ouvrage congu sans inter^t, dessine mol-

lement, d'un coloris sec et froid. II y a plus de merite dans les

portraits de MM. Bachelier et Gafiieri.

Ges deux tableaux de M. Gesar Van Loo, dont I'un represente

un Orage avec une femme qui couvre son enfant pour le garantir

de la pluie, et I'autre un Clair de lune avec un groupe de figures

occupies d se chauffer, ont plus de maniere que de verite, les

arbres y sont faits trop par touches egales ; les devants en sont

noirs. On a trouve des elTets plus piquants dans ses Vues des en-

virons de Nome et de Tivoli, Quoiqu'on desire dans ses tableaux

une couleur plus vraie et plus de nature, il faut convenir que

presque tons ont ce que les peintres appellent du ragout, un ton

fort seduisant.

Jupiter endormi sur le mont Ida, par M. Le Barbier I'aine.

C'est le morceau de reception de I'auteur. Jupiter dort sans 6tre

appuye. La petite Junon s'appuie sans faire ployer les chairs

sur lesquelles elle pese; c'est apparemment Ik quelque attribut

de la nature ideale des dieux. Ge qui convient assez k la nature

vulgaire des humains, c'est 1'expression des deux figures; le mari

insouciant dort, la femme \eille. Aga^ante et maligne, elle tient
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finement une aile de Taigle engage sous son pied. Tout cela n'a

pas paru trop bien agenc^, mais cela est fort bien peint ; I'execu-

tion du dessin est belle ct facile, il y a dans le coloris de la frai-

cheur et de T eclat.

Les dessins du m^me artiste annoncent un m^rite plus ori-

ginal et prouvent surtout 1'etude assidue qu'il a faite de I'an-

tique.

Son tableau representant le Bain public des femmes li Con-

stantinople est rempli de details precieux; le costume y est

observe, dit-on, avec la plus grande exactitude. Ce tableau sera

grave pour I'ouvrage de M. Mouradja*.

Nous n'avons aucune observation nouvelle k faire cette annee

sur les ouvrages de MM. Hall, Martin, Robin, Debucourt, Julien,

de Marne, Huet, etc.; mais, parmi les productions de M. Wille

fils, il ne faut pas oublier son MarMial des logis^ no fut-ce que

pour avoir Toccasion de rappeler ici Taventure de ce brave

homme telle qu'il la contait lui-m6me I'autre jour a I'hotel des

Invalides; c'est notre h^ros, c'est Louis Gillet qui parle k ses

camarades.

« Aprfes avoir servi le roi quarante-cinq ans, je me retirais a

Antin, pres,de Sainte-Menehould, ma patrie, avec une pension

de 200 livres de retraite. J'^tais pr6s d'arriver chez moi, et, pour

abreger encore le chemin, je m'ecartai de la grande route et

-uivis un sentier qui m egara dans les broussailles. Je cherchais

_ iG^ner le village voisin, lorsque, du milieu de quelques arbres

ties de moi par une haie, j'entendis des cris lamentablos.

J*accoui,*s au bruit, et je vois une jeune fille attachoe h. un arbre

et deux sc^lerats, dont Tun lui tenait un poignard sur le sein

en la menaqant de Ten percer si elle criait, landis que I'autre

lui annonc^it par des gestes tr^s-expressifs qu'elle allait 6lre la

viciime de leur brutality. J'approche sans 6tre aperc^u ni entendu

de ces brigands uniquement occupy de leurs infames desseins.

Je m'elance, le sabre k la main, j'abats la joue droite de I'as-

sassin qui tenait le poignard; il le laisse tomber, et prend aus-

ii'f Jacques DHogc pour son procureur, L' autre (ire de sa

1
ii<^ un pistolel a deux coups; mais, avanl qu'il ait eu le

1. Tableau giniral de l^empin ottoman, Pftrii, 1787-1830, 3 vol. in-folio, oo
J vol. in-8.
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temps (le s'en sei*vir, je lui rogne les ongles au-dessus du poi-

gnet, qui tombe avec le pistolet. Nos deux scelerats gagnent au

large avec des jambes de vingt-cinq ans; je n'en avais qu'une

paire de plus vieille date, je ne m'amusai pas h courir apr^s. La

jeune fille m'occupa enti^rement, elle etait evanouie. Je la fis

revenir a elle et la conduisis chez ses parents, qui, instruits par

elle-m^me de ce qui venait de se passer, m'offrirent de Targent

que je refusai, comme vous vous imaginez. La reconnaissance de

ces bonnes gens alia jusqu'a vouloir me donner leur fille en

mariage, mais je la trouvai trop jeune et trop jolie pour moi.

Mes amis, il est plus aise de sauver une jeune fille que de se

charger de son bonheur*. »

M. Wille a saisi Tinstant ou le brave Gillet, apr^s avoir

desai-me et mis en fuite un des assassins, combat le second.

Cette composition n'est pas sans interet, mais la couleur en est

k la fois trop egale et trop brillante. G'est une maniere dont Tefiet

n*a ni harmonie ni verite.

UExtreme-Onction, par M. Bardin. G'est un tableau bien

long, bien triste, bien monotone, mais dont 1'ensemble est sim-

ple et les details assez vrais.

II y a ,dans tons les Paysages de M. Nivard un faire minu-

tieux, mais en meme temps une verite extreme. La Viic du cha-

teau de Mello est le chef-d'oeuvre de ce genre ; on a cru mtoe

y voir des effets tout neuf^ et qui tiennent sans doute^ lagrande

fidelite de son pinceau.

La Mort dAlceste^ par M. Peyron (pour le roi). Ce tableau

est en general d'une composition simple et savante, mais on

reproche k I'artiste d' avoir pos6 son heroine de maniere qu'elle

semble devoir rouler de son lit. On se plaint aussi que la figure

d'Admete n'ait pas plus d'interet ; on y trouve encore plusieurs

fautes de perspective ; le fond de la couleur est un peu noir et

manque de transparence.

Son tableau de Socrate diiachant Alcibiade des charmes de

1. On a fait de cette aventure le sujet d'une pantomime fort int^ressante sur

le th^&tre d'Audinot. Le 14 du mois dernier, les directeurs ont invit6 le h^ros de

la pi6ce i y assister avec trente ou quarante de ses camarades, a qui on a re-

serve la premiere banquetle du parquet. Cette representation ayant 6t6 annonc6e

d'avance, on conc^oit quelle affluence dc monde elle a dii attirer et combien le

brave Louis Gillet a re?u d'hommages et d'applaudissements. (Meister,)

I
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la VoUiptK quoique fait k Rome, n*a ni style ni con*ection ; les

formes et les draperies en sont laches. Ses dessins sont d'une

touche plus fine et plus spirit uelle.

Portrait de 3/"* Vestier peignant le portrait de son p^re,

par M. Vestier. Ce tableau est plein de grace, savamment des-

sine et facilement peint; les details y sont rendus sans nuire^

relTet des masses; c'est, sans contredit, un des plus beaux por-

traits du Salon. On a remarque seulement que la t^te du portrait

est aussi vivante que celle de la jeune artiste qui s'occupe

a la peindre; peut-^tre est-ce un eloge qu'il fallait 6viter ici de

meriter.

La Peste de Milan, par M. Le Monnier (destine pour Rouen).

Ce n*est que vers la fin de I'exposition de cette annee qu'on a

rendu k ce tableau toute la justice qui lui est due. La composition

en est grande, noble et bien pensee ; la figure du saint imprime

une veneration tendre et religieuse ; ses acolytes sont groupes

autour de lui avec beaucoup de sagesse et de simplicite. La

femme expirant sur le devant du tableau est pleine d'interet, et

I'enfant mort sur ses genoux produit un sentiment douloureux

sans que I'imagination en soit revoltee. Si la couleur n'est pas

d'un fort beau ton, elle a du moins de TefTet et de I'har-

monie.

Le morceau de sculpture qui avait paru d'abord faire le plus

de sensation, grace aux scrupules de M. le cur6 de Saint-Ger-

main-l'Auxerrois, n'a pas et6 exposed longtemps, du moins au

Salon du Louvre ; il a fallu Taller chercher dans Tatelier de I'ar-

tiste. C'est la Psyche abandonnde de M. Pajou, ouvrage destine k

faire 1^ pendant de \Amour de Bouchardon. Cette beauts pres-

que nue a blesse les regards pieux de M. le curc^; comme ils

avaient heureusement fait grdce au petit GanymHe tout aussi

nu de M. Julien, on a eu Timpi^td de lui adresser les vers sui-

vants, qui seraient bien plus repr^hensibles encore s'ils ^taient

moins mauvais :

Tu n'as pu, vil cafard, dans ton accds de rage,

De la triste Psyche voir le corps presque nu;

Si la belle eiU inontr6 son cu,

Elle t*aurait plu davantage.

Cette Psyrhd a des derails d'une grande beautc^, mais sa idle
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est francaise, ses traits et son mainlion out de la mani^re, on

trouve qu'elle se tortille pour etre decente et montrer un air

fache; ce n'est pas au moins \k le vrai caract^re de la douleur

que Psyche doit ressentir. 11 semble bien qu'elle n'est assise que

parce qu'elle n'a pas la force d'etre debout, mais y a-t-il dans

son attitude la flexibilite, la moUesse, I'abattement que donne

une extreme douleur? Ses hanches, ses cuisses, ses pieds, ses

bras, ne sont-ils pas d'une proportion trop forte relativeraent a

celle du torse? La figure est-elle en general assez ideale, assez

aerienne? Elle n'est encore qu'en platre; peut-6tre M. Pajou

mettra-t-il dans 1'execution en marbre des details et des finesses

que I'ingratitude du platre ne lui a pas permis de rendre.

Le Pascal du meme artiste est peut-etre son meilleur ouvrage.

II avait dejk et6 juge ainsi lorsqu'il n'etait qu'en platre; on

trouve seulement la tete trop agee. Si la draperie parait lourde,

comment I'eviter avec ce malheureux costume gothique ?

Nous ne dirons rien du Racine de M. Boizot, qui niaisement

semble « poursuivre dans les airs une rime qui fuit », ni de son

Mercure qui n'a rien d'un dieu; ni du triste Marcchal de Vau-

ban de M. Bridan ; ni de ce hideux Philopoemen de M. Dejoux,

dont le modele semble avoir ete pris parmi les malades de

Bicetre. Le Mathieu MoU de M. Gois.est imposant, mais un pen

raide; la t6te, avec du caractere et de I'energie, a paru trop

petite. L'ensemble du Grand Condd de M. Roland est assez noble,

mais son attitude blesse evidemment les lois de la ponderation

;

si la statue pouvait Jeter le baton qui est dans cette main levee

si gauchement, il n'arriverait certainement pas au but ou la tete

parait viser. H y a une sorte de fierte dans le Duquesne de

M. Monnot; Taction de la figure est simple et vraie, mais I'exe-

cution est faible.

Le La Fontaine de M. Julien, execute cette ann^e en marbre,

soutient 1'opinion avantageuse qu'avait deja donnee le modele de

cette statue expose il y a deux ans. Le Ganymdde du meme
auteur a paru plein de graces; les formes en sont grandes et

belles, la tete est d'un beau caractere, les pieds sont superbes,

la pose noble et d'une grande souplesse. L'aigle qui est a ses

pieds ne pouvait 6tre groupe plus heureusement. On ne croit

pas qu'il soit possible de travailler le marbre avec plus de gout.

On n'a vu cette annee au Salon qu'un assez petit nombre de
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bustes de M. Houdon; celui de Lirivc dans le role de Bruins est

fait pour ajouter encore a la grande reputation que cet illustre

artiste s'est acquise dans ce genre. On a profile de son absence

pour faire exclure la plupart des ouvrages qu'il avait destines a

cette exposition, et nomm^ment une petite frileuse en marbre,

figure charmante, pleine d' innocence et de naivete. On a cru

devoir cette petite consolation a des rivaux trop aflliges de la

gloire qu'il a eue d'etre appele a consacrer aux siecles k venii*

I'auguste image du heros de TAmerique et de la Libert^ *.

— Mimoire sur la ndcessitd de transferer et de reconstruire

rHotel-Dien de Paris, suivi d*iin projet de translation de cet

hopital propose par le sieitr Poyet, architecte et rontroletir des

Biitifuents de la Ville, Brochure de quarante-quatre pages in-A**.

Ge memoire est de M. Cocuau, jeune architecte qui, durant

la fameuse guerre des Gluckistes et des Piccinistes, signala par

plusieurs ecrits polemiques son zele pour les progres de la bonne

rausique en France. M. de Caraccioli, alors ambassadeur de

Naples, I'avait pris sous son egide, et ce ne fut pas sans raison

qu'il fut soupconne dans le temps d'avoir eu beaucoup de part

aux differentes diatribes de son protege. On ne sera point surpris

de voir ici le defenseur de la melodic et du chant deployer en

faveur de la partie de I'humanite la plus soufTrante une eloquence

pleine d'interet et de sensibilite. Ge n'est qu'aux coeurs tendres

qu'il apparlient d'eprouver le charme dont un art si divin peut

6tre susceptible.

A peine ose-t-on arr^tcr sa pensee sur le tableau de T^tat

actuel de THdtel-Dieu. Quelque sages que soient les mesures

prises pour assurer la regie de cet h6pital sur les meilleurs fon-

dements, quelque confiance que doivent inspirer les pereonnes

charg^es de son administration, les maux qu'y <^prouvent les in-

fortun^s qui n'ont plus d'aulre asile n'en sont pas moins infinis.

Le nombre 1(3 |)lus faible des malades y estde deux h, trois mille

par jour, I'ordinaire de trois a qualre mille, on y en a vu jusqu'k

1. Houdon H't^tait rendu avoc Frnnklin en Am^>riquc pour y modeler la ttalue

de Washing^ton. La terrc cuite originate, qui flgurait k la vcnte i>osthume de

Tartiste en 1828 et qui fut achet^ par M. Walfcrdin, a 6t6 ldpu«^c i>ar colui-d au

Louvre. La sUtue de marbre en pied est plac<H! dans le Opilole de nicbmond
(Virginie). Voir Houdon, sa vie el tes ouvraif$i, par A. do MontaigloD et G. Du-
plesais, Revue univertelie dee arttf tomea I et IL
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six ou sept mille, et il n*y a en lout que onze a douze cents lits.

Le besoin pressant d'augmenter le nombre des lits a fait oublier

qu*il etait presque aussi dangereux de les serrer que d'y cou-

cher plusieui*s malades ensemble ; rinsuffisance du local a force

a en mettre jusqu'a quatre files dans une mtoe salle. Les salles

etant placees sur les deux bords de la riviere, dans un terrain

etroit et borne de toutes parts, on n*a pu les aerer que par des

jours rares et inegalement espaces ; allongees au point qu'il n*est

pas de courant d'air assez puissant pour en balayer I'etendue*

ces salles forment une esp^ce de labyrinthe ou tons les departe-

ments s'accumulent et se confondent et ou le service est sans

cesse sujet a s'egarer. D'apr6s la disposition de cet hopital, il

n'est gu^re jusqu'au voisinage de la riviere qui n'ajoute a son

insalubrite. Les constructions qu'on a ete oblige de faire sur le

pont qui en reunit les deux parties brisent I'atmosph^re, en

amortissent I'activite, et elle se trouve au fond de cette espece de

cul-de-sac dans un etat de stagnation que Thumidite rend plus

dangereux encore.

11 n'est que trop aise de voir quelle foule de peines et de

maux entralne necessairement une reunion de circonstances aussi

contraires a I'objet m^me de Tetablissement. L'auteur les deve-

loppe avec un courage qui ne pent etre soutenu que par la plus

noble des passions, celle de servir Thumanite. 11 repond avec la

mSme force a 1'objection barbare de ceux qui osent soutenir

froidement qu'il y aurait de I'inconv^nient qu'on fut mieux a

THotel-Dieu parce qu'alorstout le monde y voudrait venir et qu'il

deviendrait plus insuflisant. « Mais le mal qu'on y eprouve,

dit-il, ne tient qu'a cette insuffisance et il est absurde de dire

qu'il deviendra plus insuffisant lorsqu'on aura fait tout ce qu'il

faut pour qu'il ne le soit plus.... Tandis que les autres hopitaux

ne perdentqu'un huitieme deleurs malades, I'Hotel-Dieu de Paris

perd le quart des siens. 11 en re^oit vingt a trente mille par an

;

est-il humain de sacrifier annuellement et gratuitement trois ou

quatre mille victimes au besoin pretendu de ri'^tre pas trop bien

dans cet hopital ?... Lesstatutsde cette maison defendent, dit-on,

d'y refuser personne. A qui persuadera-t-on que ce statut res-

pectable s'etend meme k ceux qui ne sont pas malades ? A qui

fera-t-on croire que I'administration en neglige la police inte-

rieure au point de n'avoir pas de moyen a la porte de verifier
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les pretextes qu'on donne pour y 6tre recu, et de repousser ceux

qui viendraient usurper sans titre des secours reserves a I'hu-

manite soulTrante ? »

Cest par les raisons du monde les plus pressantes que notre

auteur demontre aussi Timpossibilite detirer jamais un meilleur

parti de 1'emplacement actuel de THotel-Dieu. II se trouve dans

le quartier le plus peuple et le moins ouvert de Paris; des mai-

sons et des monuments sacresd'une hauteur excessive Tentourent

de tons c6tes, et I'isolement le plus considerable qu'on pourrait

lui donner n'irait pas au dela de quelques pieds. Pour en etendre

les constructions seulement au point necessaire pour parvenir

a y coucher les malades seuls, vu le prix des terrains qu'il fau-

drait acquerir, il en codterait plus de cinquante millions, et ce

batiment si dispendieux n'en serait toujours pas moins mal situe,

mal distribue, mal dispose, la moitie de Paris n'en demeurerait

pas moins condamn^e a s'abreuver d'une eau continuellement

souillee des immondices de cet hopital. Que les calculs de nos

chimistes prouvent encore plus subtilement que cette eau n'en

est pas moins saine, ils ne gu^riront jamais I'imagination des

personnes k qui cette consideration inspire de la crainte et du

degoiit.

Les raisonnements employes par I'auteur pour prouver le

danger du systfeme des hospices nous ont paru moins claii*s et

moins solides. II cite pour exemple I'hospice de Saint-Jacques-

du-Haul-Pas, et Ton sait que cet (^tablissemcnt n'a ete ni conc^uni

dirige comme ildevaitl'fitre, quelque pieuse et quelque louable

que flit I'intentiondu fondateur. II en est un aussi beaucoup plus

connu, celui de la paroisse Saint-Sulpicc, etabli et administre par

M'"* Necker, qui presente un m'odele dont 11 eut eie plus dilTicile

de nier tous les avantages. Les malades y sont mieux soignes que

dans aucun autre hOpital coimu, et coQtent un tiei-s de moins

qu'i rilotel-Dieu. II paralt impossible qu'on atteigne jamais a la

m6me exactitude, k la m6me assiduity de soin et d't^conomie dans

un (itablissement de ce genre d'une Irop grande etendue; cc

n'est qu'en la bornant dans des limites dont une administration

vigilante puisse embrasser tous les details sans elTorts qu'on

s'assurera le moyen d'y rdussir. Nous ne parlous pas de l* utility

qu'il y aurait a rapprocher ainsi lesasiles de charite des malheu-

reux que la mis(;re force d'y recourir ; mais qui ne sent combien
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cette seule circonstance ajouterait aux consolations et aux soula-

gements que I'infortune serait sure d'y trouver ?

De quelque maniere qu'on puisse exag6rer les frais de pre-

miere construction de plusieurs hospices repandus a toutes les

extremites de Paris, Ton ne craint pas d'assurer qu'on en serait

plus que dedommage par I'ordre et I'economie de I'entretien qui

serait tout a la fois beaucoup plus sur, beaucoup plus commode

et beaucoup moins dispendieux.

Ces considerations, que nous sommes loin nous-mtoes de

croire sans replique, ne sauraient nous empecher de rendre au

projet que propose M. Poyet toute la justice qu'il merite. Le

voici.

L'emplacement qu*il choisit est le terrain connu sous le nom
del7/^ dcs Cygncs ^ De tous les points places a la circonference

de la capitale, c'est celui qui s'eloigne sans doute le moins du

centre, mais il n'en est pas moins a une distance effrayante des

extremites opposees. Ce terrain appartient a la ville, qui n'en tire

aucun revenu et qui semble I'avoir reserve pour une destination

de ce genre.

1786

JANVIER.

On a donne, vendredi 8 decembre dernier, la premiere repre-

sentation de PdnHope, tragedie lyrique en trois actes. Le poeme
est de M. Marmontel, et la musique de M. Piccini.

II y a plus d'un siecle que I'abbe Genest traita le mtoe sujet

au Theatre-Francais *. Sa tragedie, faiblement concue, ecrite

encore plus faiblement, eut cependant une sorte de succfes lors-

qu'elle fut reprise il y a environ trente ans, mais qu'elle dut

enti^rement au talent d'une actrice qu'on regrette d'autant plus

1. Vis-i-vis le Cours-la-Reine, prfes du Champ deMars. (Meister.)

2. Jou6e pour la premiere fois en Janvier 1684 sur le theatre de la rue Gu6n6-
gaud, la trag(5dic de rabb6 Genest fut reprise en aoClt 1722, et figura dcpuis pen-

dant longtemps au repertoire. EUe a 6t6 imprim^e en 1703.
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qu'on a renonce m^me k Tespoir de la voir remplacer jamais. Le

nouvel opera de M. Marmontel a rappele k tous les amateurs de

la sc^ne fraiiQaise Timpression profonde que fit M"* Clairon dans

le role de Penelope; ce souvenir, en survivant a I'oubli dans

lequel est tombee la pi^ce, est une esp^ce d'homniage rendu au

genie d'une grande actrice dont les fastes de notre theatre offrent

sans doute pen d'exemples. M. Marmontel, comme I'abbeGenest,

a pris pour sujet de son drame le denoument de YOdyss^e;

mais il s'est attache a suivre plus fid^lement les traits de son

module. A-t-il bien ou mal fait? La reponsedu public n'a pas 6t6

favorable.

Le poeme a 6te jug6* avec une grande severite; on en a

trouve la marche lente, uniforme et froide. Le choix du sujet a

generalement deplu ; un mari qui retrouve sa femme fidele apr^s

vingt ansd'absence,celanous a paruplus singulierqu'interessant.

L*exposition n'est ni assez claire ni assez rapide ; ce n'est qu'a la

quatri^me sc^ne que Nesus apprend aux spectateurs que la

femme qu'on a vue exhaler ses longues douleurs dans les trois

scenes precedentes est Penelope, et que ces rois assis k table,

chantant I'amour et le vin, sont ses poursuivants; c'est un oubli

qu'il eut ete facile de reparer. On a critique peut-6tre avec moins

de raison la continuite trop prolongee des plaintes de Penelope

jusqu'i I'arriv^e de son fils; sa situation est k la v6rite presque

toujours la ni^me ; mais Texpression de ses sentiments est aussi

touchante, meme aussi variee qu'elle pent I'^tre, et le retour de

Tel^maque k la fin de Facte en devient une transition plus heu-

reuse etd'unellet plus dramatique. Nous n'essayerons pas dejusti-

fier de m^me I'apparition du vieux Laerte au commencement du

second acte ; ce pei*sonnage, absolument oiseux, ne paralt intro-

duit par le poete que pour amener des danses de pasteui-s, dont

reflet, trop Stranger k Taction, en suspend gratuitement I'int^rfit.

On a blam6 encore generalement M. Marmontel de n avoir pas,

comme Tabbe Genest dans sa trag6die, plac^ la reconnaissance

d'Ulysse et de P6n6lope avant le d^notiment. Dans la tragedie,

Ulysse n'a pas la cruaute de tromper si longtemps et sans motif

I'espoir de son Spouse, il ne se repall pas froidement de ses lar-

mes; P6nelope reconnalt une voix qui lui est si ch6re, elle ne

doule pas que ce ne soil celle d'Ulysse, et son cpoux ne tarde

pas de tomber k ses pieds. Ce mouvement, que somble ordonner
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la nature, auquel nul danger n'empeche Llysse de se livrer (car

il est seul avec Penelope), eiit peut-etre, k I'aide de la musique

de M. Piccini, fait verser autant de larmes au theatre lyrique

que M"" Clairon en fit repandre au Theatre-Fran cais dans la

meme situation. Cette reconnaissance, que toute la sc^ne semble

preparer et qui Teut terminee si heureusement, eiit oilert au

talent du compositeur le sujet le plus propre a deployer la puis-

sance de son genie; elle eut fourni au chantre melodieux de

Didon le motif du duo le plus tendre et le plus pathetique; elle

eut sauve cette sc^ne, la plus importante de ce drame, de tous

les reproches qu'on pent lui faire, d'etre cruel de la part

d'Ulysse, d'etre invraisemblable, parce que Penelope doit recon-

naltre enfin la voix de son epoux, et de n'en etre pas moins

inutile au denoument qu'elle ne sert qu'a retarder sans objet. Ge

denoument n'a pas produit FeiTet que M. Marmontel en avait

espere; le rajeunissement subit d'Ulysse sur les marches du

tombeau sans 1' intervention sensible de quelque divinite n'a paru

qu'un jeu de theatre fort mesquin; il a toujours ete mal execute;

mais quand il le serait avec la plus grande prestesse, en vau-

drait-il beaucoup mieux? Comment M. Marmontel, pour operer

un pareil prodige, n'a-t-il pas fait paraitre Minerve elle-m^me?

C'etait le cas ou jamais d'avoir recours a un moyen employe si

souvent a I'Opera, et sans une autorite aussi grande que celle

du prince des poetes. La deesse, descendant des cieux, armee

de cette egide redoutable dont I'aspect seul suffisait pour dissi-

per, pour aneantir les poursuivants, eut produit un effet plus

imposant que le simple escamotage de la vieille tunique d'Ulysse,

de sa barbe et de ses cheveux blancs.

Quant au style de cet ouvrage, sans 6tre brillant, il est en

g6n6ral simple, naturel, et propre a 1'expression musicale; mais

on y a remarque cependant plusieurs details peu soignes, des

vers durs et quelques expressions hasardees que Ton s'est plu k

relever avec beaucoup d'amertume.

M. Piccini a ete plus heureux que M. Marmontel; pour la

premiere fois, toutes nos feuilles periodiques se sont accordees

dans le compte qu'elles ont rendu de la nouvelle production de

ce cel^bre compositeur; on reconnait qu'il y a deploye le meme
talent qui fit le succ^s de Didon, et qui a place ce chef-d'oeuvre

de I'art dans le petit nombre des ouvrages qui resteront au thea-
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tre; il n'a manque aucune des situations que lui a fournies le

^ poete ; r^citatifs, airs, choeure, tout se tient, tout s'enchaine, tout

y est rendu avec cette verite et cette sensibilite d'expression k

laquelle ajoute encore le charntie d*un orchestre tout a la fois

riche et simple, pur et varie.

Les admirateurs de M'"' Saint-Huberty Tout trouv^e plus

sublime encore dans le role de Penelope que dans celui de

Didon.

COUPLETS

PAR UNE JOLIE PEMME, ^TANT A TABLE, A LYON,

AVEC MM. THOMAS ET DUCIS.

La nature est m^nag^re

Des prodiges ^ citer;

Le si^cle qui vit Hom^re
N*eut pas Sophocle i vanter;

Mais sur cet lieureux rivage

Tous les dons sont reunis;

Nous voyons dans le m6me Age

Des Thomas et des Duels.

i

Si Tesprit est quelque chose,

Ah! c'est tout d'avoir un cceur;

,', Beaux vers, 614gante prose

f Ne font pas notre bonheur.

. On admire le g^nie,

I On encensc le talent;

. Mais on alme k la folia

Ce qui tient au sentiment

REPONSE.

IMPROMPTU DB PBU M. TUOMAS ^

Beauts, par un de vos sourlres

Les arts sont trop recompenses.

Quand votre aimable voix s*accorde avec nos lyres.

En nous chantant, que vous nous ecllpsez!

Nous c^dons sans regret au plus doux des empires,

lieureux par vous d*etre effaces.

Je crois voir aujourd*hui la gr&ce enchanteresse,

Pour deux amis reconnaissants,

i. Non rccueilli dans set OEuvret compUUt,
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Surses propres autels derober son encens;

Wais Tencens 6gai'6 retourne k la d«§esse.

Vous inspirez tour i tour,

Dans une triste et douce ivresse,

Le goilt heureux des arts, Tamour-propre et ramour.

EPIGRAMME ATTRIBUEE A M. LABBE AUBERT.

Oh! que de vers ton lourd g^nie entasse!

Rime et bon sens te disent : C'est assez.

Tes drames froids divalent du Parnasse

Comma gla^ons Pun par Pautre pouss6s.

De la Didon la musique prosp^re,

Mais contre Ulysse on crie, on s'exaspere

Puisque ta Muse au lyrique sejour

A si mal peint le vainqueur du Cyclope,

Imite au moins la sage P6n61ope,
^

D6fais la nuit ce que tu fais le jour. ,

REPONSE DE M. MARMONTEL» i

Quel est ce mufle jaune et vert

Que sa propre laideur irrite,

Get air sournois, cet oeil couvert,

Ce regard d'un sombre hypocrite?

Eh, parbleu! c'est Pabb6 Aubert.

Pr6destin6 pour 6tre infame.

La nature a sembl6 vouloir

Marquer son front, hideux k. voir,

D'un signe de honte et de blame;

Rien de plus bas, rien de plus noir,

C'est le vrai miroir de son kme
;

Encor dit-on qu'en ce tableau

Sa vilaine ame est peinte en beau.

En attendant que Dieu lui fasse

Un caract^re tout nouveau,

Passant, crachez-lui sur la face.

AUTRE REPONSE*.

Un jeune peintre, k son retour de Rome,
D'apr6s Gessner peignait la MoiH d'Abel.

L'oeuvre avan(jait si bien, que le jeune horame

I

1. Par Marmontel.
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Se croyait presque un nouveau Raphael.

Dans son tableau TAbel, TAdam et I'tve

Formaient un groupe, et la main de r616ve

Les avait peints des traits les plus touchants;

Mais^ n'ayant pas fr6quent6 les m^chants,
II rendait mal Tair de mauvais aiigure,

L'air triste et bas qu'exigeait la figure

Du noir Cam; Tart etait en d6faut,

Lorsqu'un beau jour, trouvant par aventure

Le cuistre Aubert, Tartiste fit un saut

:

« Enfin, dit-il, voil^ ce qu'il me faut,

Et mon Gain sera d'apres nature. »

EPITAPHE

DC MONUMENT £lEV£ A M. THOMAS PAR H. l\\RCHEV£QUE

DE LYON 1.

AU DIEU Cr6aTEUR ET r6dEMPTEUR.

Ci-glt L^onard-Antoine Thomas, Tun des Quarante de TAcad^mie fran-

(;aise, associ6 de celle de Lyon, n6 i\ Clermont en Auvergne le 1" oc-

tobre 1732, mort dans le chateau d'OuUins le 17 septembre 1785.

II eut des mcBurs exemplaires,

Un g6nie 61ev6,

Tons les genres d'esprit.

Grand orateur, grand poete,

Bon, modeste, simple et doux,

S^v^re k lui seul.

II ne connut des passions que celle du bien,

De Tetude

Et de Tamiti^.

Homme rare par ses talents.

Excellent par ses vertus,

H couronna sa vie laborieuse et pure

Par une mort c'difiante et chretienne.

C*est ici qu'il attend la veritable immortality.

Ses Merits et les iarmes de tous ceux qui Tont connu honorent

issez sa memoire; niais M. Tarchev^que de Lyon, son ami et son

' onfrfere k I'Acadc^niio fran(;aise, aprte lui avoir procure dans sa

nialadie tous les secours de rainiti^ et de la religion, a voulu lui

•M'iger ce faible monument de son eslime et de sesregi-els.

— lUpomc du comte de Mirabcau A. r^rrirain des admim's^

1 . M. dc Montaxet.

XIV. 20
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tratetirs de la Compagnie des eaux de Paris; brochure in-8®,

avec cette epitaphe tiree du livre I", chapitre lxxiv des Armales

de Tacite : Egens, ignotits, inqiiies, dum occultis lihcllis cuique

perindum facessit^ mox odium apud omnes adeptus, dedit

exnnpUim quod seciUi ex paiiperihus divites, ex contcmptis

metuendi, perniriem aliiSy ac postremum sibi invenere.

(( Ne dans Tobscurite, sans ressource que Tintrigue, le voili,

cet homme que ses libelles avaient rendu si redoutable, charge

aujourd'hui de la haine publique. Qu'il serve a jamais d'exemple

k ceux qui de pauvres devenus riches, qui du sein du mepris

paiTenus a se faire craindre, veulent perdre les autres et finis-

sent par se perdre eux-memes. »

]M. de Beaumarchais, en attaquant le detracteur des eaux de

MM. Perrier, avait conserve une sorte de mesure que Ton n'at-

tendait guere de sa part, et dont on I'eut volontiers dispense;

cette circonspection semblait m6me avoir degu les esperances

que la malignite publique avait fondees sur une lutte entre deux

athletes egalement fameux par les faits bruyants de leur histoire

et par leurs succes multiphes dans ce genre d'escrime; dejk Ton

accusait la moderation de M. de Beaumarchais d'annoncer une

prudence trop timide, la crainte de voir fletrir d'un seul trait

des lauriers, fruits de vingt combats consacres par le plus bril-

lant scandale. Mais tant de reserve et de circonspection n'ont pu

garantir M. de Beaumarchais d'une attaque qu'il etait assez excu-

sable de redouter ; les louanges, les assurances m^me d'estime

qu'il a prodiguees a M. de Mirabeau a la fm de son pamphlet

n'ont pu expier, aux yeux d'un adversaire si implacable, ni le

calembour des Mirabelles, ni les doutes eleves sur sa bonne foi

et sur son desinteressement. La reponse a tarde assez longtemps

k paraitre ; on assurait dans le monde que I'absence totale des

egards que se doit le dernier des ecrivains alui-meme, qu'il doit

encore au dernier des hommes, I'avait fait supprimer; mais il

6tait sans doute ecrit de toute eternite que le regno de Beaumar-

chais ne devait pas etre eternel, et M. de Mirabeau a eu le credit

de faire imprimer sa brochure au moment ou Ton ne s'attendait

presque plus h la voir paraitre.

I^ous nous garderons bien de le suivre dans la discussion sou-

vent tr^s-prolixe des objections que lui a faites M. de Beaumar-

chais; c'est, comme nous I'avonsdeja observe, I'ach^vement d'une
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entreprise dont Tutilite est g^n^ralement reconnue, qui pourra

decider entre les assertions si opposees de ces deux ^crivains sur

les frais de construction, sur ceux de I'entretien journalier des

pompes a feu, et sur le produit progressif dont T^tablissement

est susceptible. Nous nous bomerons k faire connaitre le ton

general de I'ouvrage. Tout ce que M. de Voltaire appelait des

honnC'teth littdraireSj toutes celles qu'il prodiguait lui-ratoe k

ses ennemis, n'egalent pas celles queM. de Mirabeau s*est permis

d'adresser a M. de Beaumarchais.

11 a cru devoir commencer par justifier les motifs qui lui ont

fait prendre la plume pour attaquer les eaux de MM. Perrier.

(( Tels furent mes motifs, dit-il, et peut-6tre ne sont-ils pas

dignes du si^cle ou tout se fait pour I'honneur, pour la gloire, et

rien pour I'argent ; ou les chevaliers d'industrie, les charlatans,

les baladins, les prox6n6tes n'eurent jamais d'autre ambition que

la gloire, sans la moindre consideration de profit; ou le trafic k la

ville, I'agiotage a la cour, I'intrigue qui vit d'exactions et de pro-

(ligalit^s, n'ontd'aulre but que I'honneur, sans aucune vue d'in-

ter6t; ou Ton aniie pour I'Am^rique trente vaisseaux charges de

fournitures avarices, de munitions ^ventees, de vieux fusils que

Ion revend pour neufs,le tout pour la gloire de contribuer k ren-

(Ire libre un des mondes, et nullement pour les retours de cette ex-

pedition d^sint^ressee ; ou Ton court en Angleterre negocier I'en-

Ifevementd'un malheureuxlibelliste; etquand on n*y pent r^ussir,

r achat de son libelle, pour devenir ensuite son correspondant, son

agent, son ami par delicatesse, par honneur, par pur amour de la

gloire, sans la plus I6g6re speculation d'avantage et de lucre ; ou

Ion profane les chefs-d'oeuvre d'un grand homme, en leur asso-

nant tous les juvenilia, tous les senilin, toutes les reveries qui dans

ba longue carri^rc lui sont ^chappees, le tout pour la gloire et

nullement pour le profit d'etre I'^diteur de cette collection mons-

trueuse; ou, pour faire un peu de bruit, et par consequent par

amour de la gloire et haine du profit, on change le TheAtro-

Fran(;ais en treteaux et la sc6nc comique en 6cole de mauvaise

moBurs •, oil Ton d6chiie, on insulte, on outrage tous les ordros de

rfitat, toutes les classes des citoyeas, toutes les lois, toutes les

regies, toutes les biens^ances, diii-on trouver enfin dans la main

execrable du despolisme la palme du martyre qui devrait Hre

r6serv6e aux grands talents, aux grandes vertus, mais que ren-
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centre quelquefois mtoe rimpudence... Ah ! sans doute, je n'as-

pirerai jamais a ce genre de gloire, je me sens Irop incapable d'y

atteindre. Je me bornerai a faire le bien et le profit de mes amis

aussi souvent et aussi longtemps que je le pourrai, en servant la

raison, en professant ce que je crois la verity, et je laisse de bon

coeur a d'autres leurs magnifiques destinees. »

Nous ne connaissons rien de plus outrageant que cette digres-

sion. L'audace de M. de Mirabeau est d'autant plus singuli^re,

que le tableau de sa vie et des faits qui I'illustrent pourrait etre

;aussi piquant au moins, si on voulait le tracer avec la meme fran-

chise. Apres avoir eu pour son adversaire tous les menagements

ipendant le cours de son ouvrage, il le termine par la peroraison

suivante, modele rare de 1'eloquence que pent inspirer le cour-

roux du plus profond mepris :

(( Pour vous, monsieur, qui, en calomniant mes intentions et

mes motifs, m'avez force de vous traiter avec une durete que la

nature n'a mise ni dans mon esprit, ni dans mon coeur; vous que

je ne provoquai jamais, avec qui la guerre ne pouvait 6tre ni

utile ni honorable; vous que je plains sincerement d'avoir pu

descendre jusqu'a prostituer votre plume, deja trop avilie, a servir

la cupidite de ceux-la memes peut-etre dont les laches manoeuvres

vous eussent imprim^ la double fletrissure du ridicule et de

I'infarnie, si I'opinion publique pouvait jamais obeir a un coup

d'autorite dirige par I'intrigue..., croyez-moi, profitez de I'amere

lecon que vous m'avez contraint de vous donner. Souvenez-vous

qu'il ne suffit pas de I'impudence et des suggestions de la cour

pour terrasser celuiqui a ses forces en lui-meme et dans un amoui

purde la verite. Souvenez-vous que, s'il est des hommes dont il es(

ais6 d'endormir les ressentiments a I'aide de leur amour-propre^

et qui, au prix de quelques eloges, laissent patiemment insultei

leur morale, je ne suis pas un de ces hommes. La critique U

plus mordante de mes ouvrages et de mes talents m'eut lai

calme et sans humeur. Vingt lignes de plates exagerations sui

mon style et mon Eloquence, en me devoilant mieux votre bag

sesse, ne m'ont rendu que plus severe pour vos perfides insinui

tions. Retirez vos Eloges bien gratuits ; car, sous aucun rapportjj

je ne saurais vous les rendre ; retirez le pitoyable pardon que vouj

m'avez demande; reprenez jusqu'a I'insolente estiine que vou«

osez me temoigner ; allez porter vos hommages k vos semblables,
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iceux qui, pour tout sens moral, ontde lavanite. Pour moiqui ne

connais d'autre merite qu'un zfele ardent a servir la raison et la

justice, qui ne trouvai jamais de talent que dans une forte persua-

sion, de noblesse que dans la bonne foi, de vertu que dans le

courage utile ; moi qui, pour tout voeu, n*aspire qu'k m'honorer,

jusqu'au tombeau, de mes amis, de mes eimemis, je laisse a

jamais vous, vos injures, vos outrages, et je finis cette fatigante

polemique, qui vous laissera de longs souvenirs, en vous donnant

a vous-m6me un conseil vraiment utile : Ne songez cUsormais

qiCd, m^riter dHre ouhliK »

11 semble que dans tout etat social il ne devrait appartenir

qu'aux tribunaux vengeurs des lois de prononcer ainsi sur I'hon-

neur d'un citoyen, de le rendre ainsi I'objet de la honte ou du

blame public. Sous ce point de vue, Taudace de M. de Mirabeau

a paru du plus dangereux exemple, a moins que le gouverne-

iiient n'ait cru que M. de Beaumarchais pouvait 6tre excepte sans

consequence de la r^gle g^nerale, et que, semblables a ces gla-

diateurs de I'ancienne Rome, condamnes par etat h. descendre

dans I'ar^ne qu'ils souillaient de leur sang pour amuser les loi-

sii*s feroces de ces conquerants du monde, les Mirabeau, les

Beaumarchais appartenaient de m6me a I'amusement du public.

Peut-etre a-t-on cru avec raison qu'il n*y avait plus ni (l^trissure

ni scandale k epargner a des ecrivains accoutumes depuis si

longtemps k en braver les effets ; que I'opprobre dont ils allaieni

se couvrir mutuellement consacrerait le m6pris du a ce genre de

talent, et qu'on detruirait ra^me la crainte qu'ils inspiraient aux

citoyens honn6tes, en laissant les deux coryphees de cet art si

dangereux se trainer ainsi r^ciproquement dans la boue.

— Voyages dans les Utats harharesques de Maror, Alger,

Jtinis el Tripoli^ ou Letires d'un des rapfifs qui viennent d'etre

liirheth par MM. les ehanoines ngnliers de la Sainte-TriniUy

'ivies d*une ISot'iee de leur rachat et du Catalogue de leurs

nms^. A Paris, un volume in-12. Ces Lettres sont cens^es ecrites

par un jeune militaire qui, sur le point d'dpouser une jeune per-

sonne dont il etait aim6, s'embarque sur un vaisseau gi^nois

pour se rendre au camp de Saint-Roch, est pris par un corsairc

de Sale, et vendu dans celte ville a Tun des deux alcaides; il

1. iNuus n'avons pu dteourrir Ic nom do Taateur.
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paiTient a gagner ses bonnes graces, le suit a Mequinez, h

Tetouan, k Maroc, et enfin a Tunis, dont cet alcaide est elu

day, etc. Apr^s la mort de ce premier maitre, il est vendu a un

ren^gat tripolitain qui le maltraite beaucoup ; mais, heureusement

pourlui, il se trouve comprisdans le rachat des captifsque vien-

nent de faire MM. les chanoines de la Sainte-Trinite. Le fonds de

ces aventures et des observations que notre jeune militaire fait

sur les diflerents pays qu'il a parcourus, mais qu'il n'a pu voir

que fort rapidement, porte un air de verite sur lequel il senible

qu*on pent compter. II est malheureux que ce fonds ne soit pas

plus instructif..

Nous avons si peu de notions sur les ttats barbaresques qu'il

n*est pour ainsi dire aucune relation de ce pays qui ne puisse

exciter la curiosite, pour peu qu'on esp6re y trouver de 1' exacti-

tude. Celle-ci confirme ce que nous avions entendu dire gene-

ralement a tous les voyageurs qui en ont parcouru quelques con-

ti'ees, et s'accorde aussi parfaitement avec I'idee que nous en ont

donnee plusieurs historiens anciens ; une grande partie des cotes

connues de I'Afrique ofTre le sol le plus fertile, le climat du monde

le plus sain, et les peuples qui I'habitent forment peut-etre I'es-

pece d'hommes la plus cruelle et la plus avilie; c'est vraiment la

lie du genre humain.

N'est-ce pas pour I'Europe entiere une id^e humiliante que

d'avoir consent! tranquillement a souffrir si pr^s d'elle des nations

barbares qui ne connaissent d'autres industries que le brigan-

dage, les vexations qu'elles ne cessent d'exercer centre nous, et

dont Taudace a meme tente plus d'une fois de venir nous braver

jusque dans nos propres foyers? Comment I'ambition des con-

quetes, si bornee aujourd'hui dans ses projets par Tequilibre

etabli entre les puissances qui en seraient le plus susceptibles, ne

porte-t-elle pas enfin ses vues sur ces vastes contrees ou I'aigle

romaine a triomphe tant de fois de la plus redoutable de ses

ennemies? Fez et Maroc, Alger et Tunis n'ont plus sans doute les

richesses de Carthage; mais cette terre est encore aujourd'hui la

m^me ; elle ne demande que des bras qui daignent s'enrichir des

dons qu'elle est prete k leur prodiguer. Ces barbares dont la ma-

rine et le commerce eurent tant a souffrir, ces barbares dont les

rapines et les exc^s de tout genre sont si difficiles a contenir ou

k reprimer en detail, seraient vaincus et subjugues sans peine
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s'ils etaient atlaques d'apr^s un plan sui\i, si les nations les plus

interessees au succes de Tentreprise, oubliant une fois de vaines

jalousies ou d'injustes rivalit^s, r^unissaient leurs forces pour un

si grand inter^t, ou s'accordaient seulement k ne pas troubler les

mesures de celle d'entre elles qui pourrait se charger seule de

Texeculion d'un si louable projet. Comment des nations pleines

d'industrie, de lumieres et d'activite, mais qui n'ont pas k se

louer du climat qui leur echut en partage, ne songeraient-elles

pas k se former sous un si beau ciel des ^tablissements assez

considerables pour y trouver quelque jour une plus douce patrie

et la gloire de fonder un nouvel empire?

— Tons les papiers publics ont parle du vol fait a Lyon, la

nuit du 30 au 31 decembre, chez MM. Finguerlin et Scherer, de

AlOjOOO livres, dont 100,000 ecus en sacs de 1,200 livres,

80,000 fr. en or et le reste en piastres ^ On n'avu le lendemain

matin, dans les bureaux, aucune fracture apparente; les serru-

riere appeles ont declare que I'ouverture des portes n'avait pomt

ete faite avec des rossignols; cependant I'usage du caissier,

dont la fid^lite est au-dessus de tout soup^on, est d'emporter avec

lui les clefs de la caisse, et celle de I'appartement a 6t^ trouvee

dans la m^me cachette ou il I'avait deposee la veille ; toutes les

recherches possibles n'avaient pu decouvrir comment un vo si

extraordinaire avait ete fait. Voici les eclaircissements qu*ont

bien voulu donner les auteurs m6mes de I'exploit dans une leiire

adress^e, ces jours passes, k MM. Finguerlin et Scherer; la letire

6tait limbree de Paris; c'est un monument d'industrie et d'au-

dace assez rare pour qu'il nous ait paru m^riter d'etre conserve

1. La police, apris avoir <^te plusicurs moitt sans ducouvrir aucun indicc do ce

vol audaricux, s'imagina d'cn scmcr la nouvellc dans les cabanons dc Bicdlro.

fitonn^ do la ^andn conccplion dc cclui qui avail entrepris un paroil coup, un des

brigands qui y etaiont rcnfcrm^s 8*iicria : « Voili un coup dc g^nie, Jc ne connais

qu'Atitoinc capabli> dc rcxdrutcr. » Deux volcurs, arrttds depuis, ddclar^rcnt cu

cfTct que c'<^tait sous ses ordros qu'ils avaicnt commis co vol.

Antoinc Thevcnet dtait n6 k Lyon; il y avail qualre domicilos et une maltrcHse

on litre appel6c la Comtesse, qui fut arr6t6o 4 cette occasion. TantOt ollicior,

jurJHconsulle ou couimer^ant, Thevenel changeait 4 son fpri dc nom ct dc cos-

tume. II avait dans Pun do ses domiciles une bibUoth^que, dans Taulrc divers

uniformcs, el dans un Iroisieme, on a trouvd do Ires-bellcH hanios do fommc. 11

exccllail dans la scrrurerie; la simple inspocUon d'uno clef lui suflisail pour en

fabriquer une pareille. 11 avait ainsi conlrefail toutes Ics clefs des comploirs ct

magasins dc M. Finguerlin. (MeisTEH.)
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La copie que nous avons riionneur de vous envoyer a ete faile

sur Toriginal nieme, qui, comme on peut croire, est d'une ecri-

ture sensiblement contrefaite; les lettres ont un demi-pouce de

longueur et sont comme celles d'un enfant qui commence a

apprendre a ecrire.

LETTRE ANONYME

A MM. FINGUERLIN ET SCHERER,

EN LEUR ENVOYANT DIX-HUIT BILLETS DE LA LOTERIE,

DE QUATKE CENTS LIVRES.

ACTE DE PRUDENCE ET d'hONNETET^.

« Les trois autres seront aussi envoyes apr6s Tarriv^e de

quelques trainards : quant au reste,il faut s'en consoler, la caisse

d'escompte et le dernier emprunt sont de surs garants que c'est

deja necessite.

« Mais comment diable cela s'est-il fait? Dame! c'est un

mystere. Faut-il en donner une idee? Tons les inconvenients

avaient ete prevus dans les differents plans d'execution, et on

adopta celui qui en etait le moins susceptible. Toutes les recher-

ches, toutes les esp^ces de fouilles, visites meme generales dans

les maisons, toutes les poursuites au dehors avaient ete calculees,

et de la tons les moyens propres a y parer adoptes et puis mis

en pratique. II n'y a pas eu jusqu'a la promesse d'indult ou d'im-

punite avec meme forte recompense pecuniaire ^ pour les denon-

ciateurs, quoique complices, qui ne soit entree dans ce calcul;

aussi les adeptes avaient-ils ete choisis, et nul n'a ete mecontent

dans le partage; enfm tout a ete, humainement parlant, mis en

usage pour assurer un joli succes; et, pour I'obtenir, il etait es-

sentiel apr^s coup de le soustraire a I'activite du clairvoyant et

intelligent Privat ^ ; il fallait tromper un homme qui connait tons

les genres d'industrie, et a qui on a declare toutes les mana3uvres,

toutes les ruses, toutes les cachettes des industrieux; ce qui

n' etait pas fort aise. Notre chef de file prit la chose sur lui, et

nous lui laissames conduire la barque. Du reste, messieurs, n'in-

quietez personne chez vous,ni dans vos domestiques, ni dans vos

i. Ces messieurs vienncnt de promcttre en effet mille louis de recompense au

d6nonciateur. (Meisteu.)

2. Huissier royal. (Id.)



JANVIER 1786. 313

commis ; ils iie sont corapromis ni directement ni indirectement

dans cette affaire ; le hasard seul a favorise cette execution.

« A I'arrivee do la premiere recette, on fut dans votre comp-

toir, on no irouva point les clefs d'en has ; on descendit pour

savoir si quelqu'un etait couche dans le magasin du d^pdt des

esp^ces ; s'etant bien assure qu'on y couchait effectivement, on se

retira et Ton ne revint que la nuit du vendredi au samedi. Pour

cette fois,on trouva les clefs. Tout etait prepare depuis longlemps

pour I'operation ; chacun avait un sac arrange en fac^on de besace

pour pouvoir porter commodement, k une certaine distance, huil

k dix sacs a la fois; les plus faibles en porterent six; ce fut

I'affaire de trois voyages ; cela fut bon train ; chacun avait des

chaussons aux souliers; on marchait surement et sourdenient sur

la glace; les niouches, qui ne portaient rien, etaient en avant et

avertissaient, par certains bruits de convention, des mauvaises

rencontres ou dangers ; tout ce transport fut fait en deux heures

et un quart ; la diligence certes fut grande. On se fera sans doute

ici cette question : Mais ou ont-ils pu transporter tout Targent?

Qui I'a rec^le?... Personne. On pourrait mtoe dire aujourd'hui

le lieu ou cela fut d'abord depose, d'autant plus que le propri6-

taire de ce lieu a ignore et ignorera probableinent toujours qu'un

tresor y ait 6te depose.

« Si Ton a pu se flatter k Lyon que la vente des effets royaux

procurerait la connaissance et la capture des auleui*s de I'enl^-

vement, etc., vain espoir! Nous nous en sonimes mefies, et, par

une petite manoeuvre, nous avons decouvert qu'il y avait pour

eux recommandation, ou tout au moins ce qu*on nous a repondu

avec Amotion sur la figure nous en a donn6 un violent soupc^on.

Des ames vraiment m^chantes, des sc^l^ratsen un mot les auraient

bruits; mais nous ne faisons pas le mal pour le plaisir de le

fairs : nous ne pouvons pas en tirer parti, nous les renvoyons;

vous avez fait, messieurs, une assez grande perle, sans que nous

Taugmentions par une destruction qui ne nous apporterait aucun

benefice.

« Comma V9US avez Tdme honndte, messieurs, rien cons6-

quemment ne doit mieux concourir k vous consoler d'une perte,

que d'ailleurs vous pouvez supporter, que le bon emploi que

nous voulons faire de votre argent; nous nous en ferons des

rentes viag^res; d^jk une tr6s-grande partic est convertie en
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eflets royaux, et enfm nous sommes tous resolus de vivre du

produit de la petite fortune que cela procure a chacun de nous,

d'y ajouter encore celui d'une honn^te Industrie, d'abjurer

toutes autres malhonnetetes et un metier que nous ne pouvons

nous empecher de convenir etre infame et inhumain. Eh bien

!

11 sera dit que le plus beau vol qui ait et6 fait aura rendu a la

societe ses auteurs et I'aura garantie k Tavenir de toute depre-

dation de leur part.

u Voilk qui va intriguer et chagriner le sieur Privat, qui voit

que par cette resolution tout espoir d'avoir sa proie lui echappe.

II voudrait bien connaitre unesi extraordinaire societe ; eh bien!

on le lui donne en un, on le lui donne en deux, en trois, en

mille a deviner. »

SECONDE LETTRE ANONYME

A MM. FINGUERLIN ET SCHERER.

« Voici les trois billets de six cents livres.

« line chose propre a persuader de la veracite de la pro-

messe faite dans le premier envoi de ne plus recidiver un metier

aussi infame que dangereux, ce sont quelques details dans les-

quels on est entre des manoeuvres dans le transport des esp^ces
;

mais comme on n'a pas tout dit, voici encore quelque chose sus-

ceptible de piquer la curiosite, et que nous n'hesitons pas de

reveler, puisque nous sommes bien decides a nous reposer sur

nos lauriers.

« Les allees qui traversent depuis I'hotel de ville j usque

par dela Saint-Nizier, coupant presque en ligne droite cinq a six

rues, ont singulierement favorise le transport; ell es en derobaient

la marche, et dans le cas d'une alerte serieuse elles assuraient

notre fuite. Mais, pour derober encore mieux notre marche et

faire perdre la vraie piste, le chef de file eut la prevoyance, au

dernier transport, de donner un sac d 'argent a deux de nos

mouches, qui ne nous etaient plus d'une essentielle utilite, pour

aller en differents endroits opposes a la marche les laisser tomber

sur le pav6 ; on fit meme cette manoeuvre dans quelques allees

;

on montait meme quelques etages dans les maisons, on faisait

quelque bruit dans les escaliers, on y chuchotait ; on concoitque

tout ce manege etait pour faire avoir dans les recherches de
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faux indices. Enfin, que n'a-t-on pas prevu et fait pour assurer

un plain succ^s? S'il fallait tout dire, la tache serait penible, et

le r^it d'autant plus ennuyeux que les details dejk faits sont

peu satisfaisants, puisqu'ils n'annoncent pas une disposition k,

renvoyer I'argent. Enfin, et tout sera dit, nous n'avons eu a

craindre que la travers6e des rues en passant d*une allee k

I'autre; niais nos mouches de I'avant nous rassuraient.

« Loin de vous, messieurs, que I'ironie a dict6 ces details,

et que nous avons voulu ajouter k votre perte en insultant par la

plus indecente comme par la plus atroce plaisanterie au malheur

que vous avez ^prouve. Le barora^tre de la depravation des

moeurs, dont on ne manquera pas de nous taxer, n'est pas encore

monte k ce point et n'y montera surementjamais, surtout d'aprfes

notre resolution.

« Souvent on se porte k des actions que le cceur condamne,

plus par une fatale n^cessite que par un penchant naturel.

« Si quelque chose a pu seul nous amuser dans ces details,

c*est d'avoir fait parade de I'intelligence du chef de file mise en

opposition avec celle du surveillant Privat. Bene valeo, mes-

sieurs. »

— Le Mdfianty comedie, en cinq actes et en vers, repre-

sentee, pour la premiere fois, sur le Theatre-Italien, le mardi

20 ddcembre dernier, est du sieur Borel, fils d'un procureur du

roi de I'amiraute de Rouen, qui, apr^s avoir erre longlemps sur

plusieurs the«atres Strangers, est rcvenu jouer la comedie dans

son pays et Ty joue encore dans ce moment avec assez de succ^s.

Ce serait une tache aussi penible au moins pour nos lecteurs

qu'elle serait difilcile pour nous qu'une analyse detaill^e de ce

drame, dont la marche est tout a la fois fort languissante et fort

embrouillee.

Quelque langueur, quelque embarras qu'on ait remarquos

dans la conduite de la pi^ce, elle a 616 recjue le premier jour

avec assez d'indulgence ; le parterre a m^me demands Tauteur;

mais cette esp6ce de succ6s ne s'cst pas soutcnu longtemps. Le

caracl^re du M^fiant, comme celui du Malheureux imaginaire,

est naturellement irop Irisle pour etre tr6s-propre k la comedie

;

il n'est gu^re permis de le rendre odieux, et s'il ne Test pas, ce

caract^re est beaucoup plus k plaindre qu'il n'est ridicule. Si
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M. Borel a congu en general assez heureusement I'idee de ce

pei-sonnage, il n'a pas eu le talent de le mettre aussi heureu-

sement en action ; il semble que tout ce qui entoure Damis se

soit donne le mot pour faire ressortir le travers qu*on luireproche,

ei cette attention est souvent si maladroite, qu'elle ne sert qu'a

le justifier. Ce qui decile trop sensiblement I'intention du poete,

I'artifice et les ressources dont il a eu besoin, finit par detruire

tout inter^t, toute illusion.

Le style de la pi6ce est neglige et souvent d'un ton fort

bourgeois; mais on y trouve des tirades enti^res bien faites,

des vers faciles et pleins de naturel et quelques traits de carac-

t^re de la plus grande verite; ce dernier merite surtout annonce

un talent digne d'etre encourage.

— LHarmonic imitative de la langue francaise, poeme en

qualre chants, avec cette epigraphe tiree de VArt poetique de

Boileau :

II est un heureux choix de mots harmonieux.

Brochure in-12, avec le portrait de I'auteur*.

La singularite, la bizarrerie de ce poeme est sans doute son

premier titre a I'espfece de succ^s qu'on ne saurait lui disputer

;

car il s'est fort bien vendu. Dans le premier chant, apr^s avoir

donne une idee assez vague de Tharmonie imitative en poesie,

apr^s avoir repondu tant bien que mal aux objections faites

contre notre langue, I'auteur s' applique essentiellement a passer

en revue Tune apr^s I'autre toutes les lettres de I'alphabet, et ce

sujet heureux, il faut convenir qu'il I'a traite avec une complai-

sance, avec une profondeur bien plus etonnantes encore que ne

I'avaitfait le maitre de philosophie de M. Jourdain. Voici quelques

traits d'un morceau de poesie tout a la fois si neuf et si int6-

ressant :

A decider son ton pour peu que le D tarde,

II faut contre les dents que la langue le darde;

Et d^ji de son droit usant dans le discours,

Le dos tendu sans cesse, il d^crit cent detours...

L'l droit comme un piquet 6tablit son empire...

Le K, partant jadis pour les Kalendes grecques,

Laissa le Q, le C pour servir d'hypotheques...

Le 0, trainant sa queue et querellant tout bas,

1. Piis. Un trds-joli portrait des8in6 par Gaucher et grav6par FranQois.
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Vient s*attaquer k VV qu'i chaque instant il choque,

Et sur le ton du K caique son ton baroque, etc...

Que d' esprit, de grace, de poesie et de gout I

Le second chant ofTre I'application du systeme de Tharmonie

imitative au sublime et au temper^ ; on y trouve Tesquisse d'une

tempete et d'autres exemples dans les deux genres.

Le troisi^me presente des exemples du genre simple et du

style badin ; ce sont des imitations du bruit de presque tons les

metiers, du son de presque tons les instruments, des cris de

presque tous les animaux; c'est le charivari le plus etourdissant

qu'il soit possible d'imaginer; il rappelle la fameuse caricature

de Hogarth sur les cris de Londres'.

On trouve dans le dernier chant une application tr^s-agreable

et tr6s-ulile du systeme de I'harmonie imitative au bourdon-

nement des insectes et au cri des oiseaux, un episode dans le

genre simple, et ce voeu touchant pour conclusion :

Tftchez que les patois, 6pur6s dans leur course,

Viennent de jour en jour se confondre k la source;

Et puisse le berger s'6crier sous ses toits :

La langue que je parle est la.langue des rois I

Au simple expose d'un pareil plan. Ton est fort tent6 sans

doute de direavec le chevalier de Chastellux : Dimeliorapiis*,,..

Mais il n*en est pas moins vrai que toute ridicule et toute extra-

vagante que pent paraitre I'idee de ce poeme, ce n'est pas sans

peine et sans talent qu*elle a pu 6tre executive comme elle Test;

on trouvera dans ce bizarre ouvrage des dilTicultes sans nombre

tr^s-heureusement vaincues, beaucoup de vers dignes de nos

grands maitres, et Ton aura raison de regretter tant d'elTorts et

tant de labeurs inutiles. La grande erreur de celte dure entre-

prise est de n'avoir pas assez distingue 1' harmonic imitative qui

pent plaire de celle qui n'est que minulieuse, de celle que, loin

de rechercher, Ton doit 6viter avec soin, parce qu'elle imite des

effets qu'il faut se garder d'imiter, qu'elle n'est plus harmonic,

i. Nous n'avons pu rotrouver k quelle pUncho du satiriquo anglais Moisler fail

allusion.

2. Dl meliora piis, crrorcmque bostibus ilium 1

(ViAfi., Gwrg.f lib. Ill, v. 513.)
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et n'olTre au contraire a Toreille qu'une discordance fatigante et

penible. Tout le moude a retenu avec admiration ces fameux vers

du Lutrin de Boileau :

La MoUesse oppress6e

Dans sa bouche d ce mot sent sa langue glac6e,

Et lasse de parler, succombant sous Teffort,

Soupire, 6tend les bras, ferme Toeil et s'endort.

II n'y a point d'oreille qui ne sente tout ce que le rhythme

ajoute a la verite de I'image ; mais ce rhythme, fut-il encore plus

imitatif, n'aurait aucun charme s'il n'etait pas en meme temps

harmonieux et facile. On cite tous les jours, comme un exemple

d'harmonie imitative, I'hemistiche du recit de Theramfene dans

PIMre : Vessieu crie et se rompt^ et, place comme il Test, cet

hemistiche sans doute est d'une grande beaute; mais une suite

de vers ou, pour peindre un objet quelconque, on s'etudierait

a ne rassembler que des syllabes dures et discordantes, n'en

aurait pas plus de merite, quelque peine qu'elle eut coutee;

c'est un effort qu'on ne pent louer que lorsqu'il est employe a

faire ressortir le ridicule de la mani^re d'un auteur, comme
dans I'epigramme sur la Pucelle de Ghapelain :

Maudit soit I'auteur dur,» dont Tapre et rude verve,

Son cerveau tenaillant, rima malgr6 Minerve,

Et de son lourd marteau, martelant le bon sens,

A fait de m^chants vers douze fois douze cents.

Pour donner une idee avantageuse du talent poetique repandu

dans quelques morceaux de ce poeme, il suffu'a, je crois, de citer

cette imitation des tableaux d'Young :

Rival du sombre Young, je vous raconterai

Ce que j'ai vu jadis dans un temple sacr6.

Minuit sonnait encor, la rue 6tait d^serte,

Et la porte d'airain g^missait entr'ouverte;

Je la pousse en tremblant, j'avance a pas 6gaux,

Et la lune au travers des rouge^tres vitraux

Sur le bronze poll des sepulcrales urnes

R^fl^chissait en paix ses rayons taciturnes.

Tout rong6 par des vers qu'a pr6venus I'orgueil,

Le squelette d'un riche au bord de son cercueil

S'avance, et par piti6 me demande une larme.

Au cri que j'ai pouss6 dans ma trop juste alarme,
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Un murmure confus se r^pand dans les airs;

Maint cadavre hideux, en agitant ses fers.

Pour s'approcher de moi quitte son niausol^e;

Sousmes pas chancelants la.terre est 6branl^e;

Je me vois par des morts press6 de toutes parts,

Et le pauvre a mes pieds, appelant mes regards

Soul6ve d'une main la pierre qui I'opprime :

« Arr^te, disent-ils d'une voix unaniine,

Stranger; un instant pense k moi par piti6;

. Parents, amis, enfants, ils m'ont tous oubii6. »

Ah! dis-je en 6cliappant k ces plaintes fun^bres,

De ce temple effrayant d«5sertons les tdn^bres;

Je ne saurais, h61asl voir plus longtemps souffrir

Des spectres affam^s d'un peu de souvenir...

— Les Mvmoires authentiques pour servir d Vhistoire du

comte de Cagliostro ne sont point, conime on I'avait presume

d'abord, du marquis de Langle, mais d'un marquis de Luchet,

tout aussi bon gentilhomme et tout aussi veridique historien que

lui, de M. de Luchet, auteur du Pot-Pourri, du Vicotnte de

Barjac, des AUmoires de Voltaire^, etc., etc.

— C^ramiSy tragedie, en cinq actes, de M. Lemierre, a 6t6

repr&entee, pour la premiere fois, sur le Theatre-Francais, le

jeudi 29 decembre. Le succes de cette premiere representation

ayant ete fort douteux, I'auteur s'est presse de faire plusieurs

changements que le public a paru approuver, mais qui n'ont pu

relever enti^rement I'ouvrage ; il Fa retire apr^s la troisi^me

pour y faire encore de nouvelles corrections, et nous avons cru

devoir les attendre, dans I'esp^rance de donner plus d'int6r6t

k I'analyse de cette nouvelle production dramati(|ue de Tauleur

d'JJypennnestre et de la Veuve du Malabar,

Le sujet de Ccramis est purement d'invention. La sc6ne est

en figypte.

Le jour de la premiere representation, les trois premiers

actes furent fort applaudis, le quatri^me essuya bcaucoup de

critiques, beaucoup de murmures, et I'impression fdcheuse

qu'avait faite ce quatri^me act(? influa sensiblement sur refiet du

dernier; le denoument m(}me ne r^ussit que mediocrement.

Beaucoup de spectateurs, frappes sans doute de la sainteld de

1. I^ marquis dc Luchet n'6uit point autour des Mfmoires pour itrvir d

Vhistoire de M. de Voltaire, Voir pr^cMeminenl, page 100.
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celte loi salique a qui la France doit une si longue suite de bons

rois, jug^rent que rheroi'sme pretendu de C^ramisn'etaitqu'une

aciion revoltante et le desapprouverent hautement. Aux repre-

sentations suivantes, on a paru reconnaitre que ce qui serait par-

faitement injuste en France pouvait I'^tre moins en lilgypte ; la

piece a ete mieux accueillie ; mais le quatritoe acte a toujours

paru faible, on n'y a gu^re vu que du fracas sans mouvement,

sans interet.

Nous ne cherchons point a faire une vaine antithfese en obser-

vant que, pour etre vraiment dramatique, il pourrait bien ne

manquer a I'ordonnance de Ccramis que d'etre plus naturelle ou

plus raisonnable ; 1' interet d'une grand e attente y est menage

avec assez d'art, et le role dominant, le role de Serisbe, est plein

de grandeur et de passion; mais est-il bien naturel que la fiUe

de Tusurpateur pense et agisse comme Serisbe? Est-il bien na-

turel qu'elle aime un homme si peu digne d'elle, et conserve

cependant tant d'empire sur elle-meme et contre tous les inte-

rets qu'il est si simple de lui supposer? Quelle idee raisonnable

peut-on se I'aire encore et du caractere d'Hyrsal et de sa con-

duite, du parti qu'il a pu se former dans I'Etat, et de la violence

extravagante de tous ses projets et de toutes ses entreprises?

Comment un homme si peu interessant a-t-il pu seduire le coeur

vertueux de Serisbe, etc., etc.? Beaucoup de tragedies sans

doute out reussi, sur lesquelles on aurait pu faire de pareilles

questions; mais n'est-ce pas la faute du poete lorsqu'il laisse au

spectateur assez de loisir, assez de sang-froid pour discuter plus

ou moins sev^rement le choix des moyens qu'il emploie a nous

faire illusion?

Quel que soit a I'avenir le succes de Cdramis, nous osons

penser que, malgre tous ces defauts, cet ouvrageolTre encore des

beautes de plus d'iin genre, et nous avons meme la temerite d'y

trouver un talent plus estimable que dans la Veuve du Malabar^

quelque suivies et quelque nombreuses qu'aient ete les reprises

de cette Veuve.

Le role de G^ramis a ete rendu par le sieur Vanhove de la

mani^re la plus commune et la plus bourgeoise. Gelui d'Hyrsal

n'a ete joue qu'une fois par le sieur de Larive, qui, loin d'en

tirer parti, en a fait ressortir tous les defauts ; il I'a ete plus

mal encore depuis par le sieur Saint-Prix ; mais M"^ Sainval a
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para souvent sublime dans le r61e de Serisbe, et nous ne con-

naissons aucun role tragique ou elle ait donn6 une plus haute

idee de son talent.

Terminons cet article par une naivete de Tauteur. A Tunedes

derni^res repetitions, les comediens lui ayantfait plusieurs obser-

vations auxquelles sa bonhomie et son amour-propre se lassaient

egalement de r6pondre, il fmit par leur dire : « Ma foi, mes-

sieurs, croyez-vous qu'on vous fera toujours des Guillaume

Tell, des Veuve dn Malabar? Prenez ce qu'on vous donne. »

FfiVRIER.

COUPLETS.

lit charraant oCi ma Myrth6

Dort en paix, quoique sans defense

;

Temple sacre de la beauts,

Tu ne crains rien de ma presence;

Je puis trouver la volupt6

Au sein m^me de I'innocence.

Laisse-moi poser cette fleur

Au chevet de ma bien-aim6e;

Qu'elle en respire la fraicheur,

Et que sa vapeur embaumt^o

Ajoute encore A la douceur

De son haleine parfum6e.

doux sommell, fals-la jouir

Dn calfne heureux oi> tu la plonges.

Laisse mon image s'unir

Aux tendres erreurs de ses songes,

Et que, sans avoir ii rougir,

EUc se plaisc i\ ses mensonges.

VERS SUR LA MOUT DE M. METRA,
LE NODVELLISTE DE LA TERRASSB DES PRUILLANTS

AOX TOILKRIES >.

II n'est plus! 6 revers tragique

Dont se doit aflliger tout digne politique!

1. Voir torao XIII, p. 337.

XIV. 21
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Pour lui, je suis certain qu'au supreme moment,
A son caract^re fiddle,

II eilt trouv6 moins dur d'entrer au monument,
S'il avait pu lui-m6me en donner la nouvelle.

— Apologues et Contcs orientaux^ par feu M. I'abbe Blaii-

chet, auteur des VarUtds morales et amusantes, un volume

in-8°. G'est h M. Dussaulx, de I'Academie des inscriptions et

belles-lettres, que Ton doit le recueil des divers morceaux qui

composent ce volume. L'abbe Blanchet ne les destinait pas a voir

le jour. Get homme, plus estimable encore par son caract^re et

par ses vertus que par les productions de son esprit, durant le

cours d'une longue vie s'etait obstine a cacher ses talents avec

ce soin que tant d'autres emploient a les montrer; il n'avait

fait que ceder aux instances d'un parent qu'il cherissait avec

beaucoup de tendresse lorsqu'il permit, peu de temps avant

sa mort, qu'on publiat les VarUUs morales et amusantes; 11

exigea m^me que son nom ne parut pas a la tete de I'ou-

vrage.

Les Contes et les Apologues
^

publics depuis sa mort par

M. Dussaulx, son4; traduits en partie de I'arabe, langue que I'abbe

Blanchet possedait assez bien, en partie extraits de quelques au-

teurs anglais qui les avaient deja transportes dans la leur. Ges

Gontes et ces Apologues offrent en general une morale excel-

lente; ils sont ecrits avec cette simplicite qui n'exclut point la

grace, et qui convient a ce genre d'ouvrage comme elle appar-

tenait essentiellement a I'ame et au talent de 1'auteur; on y re-

trouve, s'il est encore permis de s'exprimer ainsi, I'oeil antique,

I'oeil oriental ; mais on y desire trop souvent ces vues fines et

philosophiques qui distinguent les Fables orientales de M. de

Saint-Larnbert, et cette tournure spirituelle, originale et piquante

dont les Gontes de M. de Voltaire offrent un si parfait module.

Ceux d(i I'abbe Blanchet sont suivis de maximes et de proverhes

oricntiiux, qu'il avait traduits de Saadi et de Pilpay.

La vie de cet abbe offre des traits d'un desinteressement et

d*une modestie rares, et qui durent conserver a I'abbe Blanchet

des amis que sa misanthropic aurait pu eloigner de lui ; il refusa

presque loujours le bien qu'on voulait lui faire; il fuyait avec

une inquietude presque ridicule les societes m6me dont il etait

le plus sur d'etre aime. Cette sorte de vertu sauvage a fait com-
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parer quelquefois son caract^re acelui du c^I^bre J.-J. Rousseau

;

mais si Jean-Jacques, en afTectant de fuir les hommes, fut con-

stamment d^vor^ de I'amour de la c^l^brit^, le pauvre abbe

Blanchet s*y derobait de bonne foi. Quoique accabl6 de vapeurs,

en s'^loignant de ses amis, il ne s*en plaignit jamais, et cacha

toujours de son mieux sa vie, ses chagrins et ses ouvrages ; il

gardait pour lui seul loutes ses peines, et ne voyait le monde
que lorsqu'il se sentait la force d'y porter un esprit de complai-

sance et de douceur.

— Bas-Rcliefs du xviii® sidde^ aver des notes. Un volume

in-12, avec cette epigraphe tiree de Virgile :

Hanc aspice gentem Romanosque tuos.

L*auteur de cette brochure * pretend venger son si^cle de la

preference qu*on donne, selon lui, trop gratuitement aux si^cles

d'Auguste et de Louis XIV. II feint un r^ve dans lequel la Gloire

le transporte aux extremites de la terre; la, cette deesse et celle

de I'histoire le font entrer dans un temple ou des bas-reliefs lui

retracent tous les evenements, toutes les vertus et tons les talents

du xviii® si^cle; il n*est point de roi, point de general mort depuis

1700 a qui I'auteur ne donne de grands eloges; mais, comme de

raison, ce sont surtout les souverains vivants et les ministres en

place qu'il traite avec le plus de munificence. De grands ^cri-

vains, des litterateurs dont le nom m6me nous est inconnu, par-

tagent Tencens dont il dispose si liberalement; en consequence,

on nous pai'donnera de douter que ce beau chef-d'oeuvre soit

jamais mis au nombre des pieces du proems sur lequel la poste-

rity semble seule avoir le droit de prononcer.

— On ne sesouvient pas d'avoir jamais vu une stance publique

de I'Academie franraise ni plus brillante ni plus nombreuse que

celle du lundi 13, pour la reception de M. le comte de Guibert.

En depit de Tordre nouvellemenl etabli, il y eut plus de cent

personnes reduites fi rester deboul; et dans cette foule, prcss^c

comme on Test au parterre de la Com^die, se trouvaient plu-

sieurs cordons bleus et plusieurs femmcs de la cour. G'esi pour

la premiere fois que M"" Tambassadrice de Su6de eut le plaisir

d'assister k ce spectacle, et Ton verra bientdt qu'elle ne pou-

1. Joseph Lavallt'o. mArquis dc Boit^Robert.
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vail choisir une circonslance plus interessante ; elle etait dans une

tribune avec M"'* de Beauvau, la comtesse de Grillon, M. lema-

r^chal de Castries et M. le marechal de Segur. On avait cholsi

expr^s un jour ou ces deux ministres fussent libres de s'y

trouver.

Quoique le discours de M. de Guibert passe de beaucoup la

mesure ordinaire des discours de ce genre (il dura pres d'une

heure et demie),rauditoire ne parutpas en 6tre fatigue; ce n'est

guere qu'a la lecture qu'on s'est avise de le trouver trop long.

Cette difference dans la mani^re de juger de I'etendue d'un

meme ouvrage s'explique assez facilement; lorsqu'on entend un

orateur qui prononce tout ce qu'il dit avec beaucoup d'ame et

d'interet, on est sans doute bien plus susceptible des sentiments

qu'il veut inspirer que lorsqu'on le juge froidement dans le

silence de la solitude, ou sous les yeux d'un cercle frivole, tou-

jours plus dispose k s'amuser de vos critiques qu'a partager

voire admiration. Ce qui ne vous avait paru qu'un developpe-

ment necessaire de la pensee de I'orateur vous semble diilus;

vous aviez trouve ce mouvement sublime ou naturel, vous lui

reprochez a present de I'empbase ou de I'exageration ; le dis-

cours est toujours le meme, mais vous n'etes plus dans la m^me
disposition; et plus I'orateur aura-t-il eu de veritable eloquence,

plus lui sera-t-il difficile peut-etre de se garantir de I'inconstance

et de rinjustice de nos jugements.

M. de Guibert, apr^s avoir parle modestement de lui-m^me,

se hate de rendre a la memoire de M. Thomas les honneurs qui

lui sont dus, et son imagination a si bien vu toute I'etendue de

la tache qu'il s'est imposee, qu'il ne devait pas songer sans doute

a chercher un autre sujet.

« Elle s'enflamme, dit-il, a sa vue (a la vue de cette tache).

L'filysee s'ouvre devant moi. Je me sens presse par ces grands

hommes que M. Thomas a loues lui-meme avec tant d'eclat;

leurs ombres reconnaissantes m'environnent, elles me crient

:

Acquitte notre dette; nous sommes la pour nous plaindre ou

pour I'applaudir. »

Ce mouvement, dont la hardiesse n'appartient pas moins a

I'orateur qu'au poete, le conduit naturellement a parler des pre-

miers ouvrages qui firent distinguer le talent de M. Thomas, de

ces filoges academiques devenus modules dans un genre assez
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fastidieux en lui-m6me, mais dont les succ^s plus ou nioins

merites ont pour ainsi dire envahi depuis vingt ans tout le do-

maine de notre litterature. Cette triste reflexion nest pas,

comme on peut croire, de M. de Guibert, mais elle n*est que

trop vraie.

Parmi les filoges de M. Thomas, celui que son successeur

rappelle avec plus d'inter^t est VEloge de Descartea, et c'est

sans doute celui oix. Ton trouve le plus de beautes et le moins

de defauts; la philosophie la plus eloquente et I'eloquence la

plus philosophique, de plus grandes idees et de plus grandes

images, un sujet mieux approfondi et le ton le plus propre au

sujet.

Dans VEssai sur les femmeSy M. de Guibert loue un carac-

tere d'eloquence plus sobre, et sobre a paru veritablement I'epi-

th^te qui convenait le mieux au ton de cet ecrit. Embarrasse a

expliquer pourquoi I'ouvrage n'avaitgu^re eu qu'un succ^s d'es-

time, voici comme il se tire de peine : « G'est, dit-il, qu'il eut

pour lui les hommes, dont le sufl'rage porte ordinairement Tem-

preinte tranquille de I'estime, et qu'il n'eut pas pour lui les

femmes, dont le sentiment prend si aisement la couleur de I'en-

thousiasme; elles y trouveront le proces trop serieusement

instruit, et les femmes aiment mieux 6tre senties que jugees... »

Cette derni^re phrase a ete etrangement parodiee, et les femmes

monies n'ont pas eu I'air de I'approuver.

Ln ouvrage de M. Thomas qui, pour nous servir de I'expres-

sion de notre orateur, ne laissa pei*sonne en suspens, et forqa

m^rae le vice et la m^diocrite a se parer d'une admiration hypo-

crite, c'est VJiloge de Marc'AurHe. Le caract^re dramalique

donn6 k cet filoge est en eflet d'une belle invention. « Quelle

admirable adresse de rappeler toutes les grandes actions de ce

prince par des d^put^s de toutes les nations qui ont cHe temoins

de sa gloire et de sa bienfaisance I Et chacun de ces d^put^s,

comme il est peint! comme le Germain, I'Espagnol, TAfricain,

Thabitant de I'Asie, ont chacun leur costume et leur physiono-

mie!... » L'auteur venge ici M. Thomas du reproche d'avoir

exag^r^ toujours la grandeur de ses heros. « C'est assez sans

doute, dit-il, que l' inexorable histoire ait I'autoritd de peser le

merite des grands hommes et d'analyser leur gloire; il faut du

moins qu'un seul jour ils soient lou^ avec abandon, et c'est k
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Teloquence k leur rendre ce dernier devoir. Oui, Teloquence peut

ce jour-la, sans bassesse, se laisser aller a son enlhousiasme et

erabellir sans etre accusee d'imposture... Enfni I'eloquence, qui

n'est que Irop souvent de la llatterie quand elle loue les

vivants, ne ressemble plus qu'a la gloire quand, touchante

et sublime, elle descend ainsi du del pour couronner un tom-

beau. »

L'ouvrage qui mil le comble aux succ^s oratoires de M. Tho-

mas, c'est son Essai sur les liloges, M. de Guibert n'a eu garde

de I'oublier ; mais peut-etre est-ce le seul qui eut merite une plus

longue analyse; ce livre, qu'on aurait, comme il Tobserve, pu

inlituler XHistoire de VcHoquence, est certainement un des meil-

leurs morceaux de notre lilterature moderne, et ce n'est cepen-

dant que depuis peu d'annees qu'on lui a rendu toute la justice

qui lui etait due.

Apres avoir parle de ce que le public connait de M. Thomas,

(( il me reste (continue notre orateur) a I'instruire de ses pertes.

II composait un poeme sur Pierre le Grande et six chants de

ce poeme, qui devait en avoir vingt-quatre , sont presque

termines. J'ai quelquefois entendu blamer le choix de ce su-

jet...; mais M. Thomas, voulant prendre son sujet dans I'histoire

moderne, et n'ayant par consequent ni la ressource du merveil-

leux ni celle de la mythologie, pouvait-il mieux faire que de

chercher aux extremites de I'Europe une nation et un heros sor-

tant presque des mains de la nature?... 11 fait parcourir a ce

heros les pays qu'il a vus et ceux qu'il n'a pas vus ; c'est le

droit du poete... Ainsi, dans un premier voyage en France, Pierre

trouve Louis XIV au comble de sa gloire, et I'Europe en silence

devant ses armes; il voit ces fetes memorables, ces carrousels

heroiques qui remplissaient encore ses delassements d'images

de guerre et de triomphes ; Versailles tout brillant de la fraicheur

de sa creation; Paris s'embellissant, comme Salente, sous la ba-

guette d'Idomenee. C'est a une partie de chasse, ou Pierre assiste

sans 6tre connu et ou il tue de sa main un sanglier qui, comme
celui d'l5rymanthe, repandait autour de lui la mort et la terreur,

que le monarque francais devine le heros du Word; c'est ensuite

a la ceremonie de son audience publique, dans la galerie de Ver-

sailles, qu'il lui monlre ou lui pr^sente, en lui faisant le portrait

de chacun d'eux, ces grands hommes en tout genre qui se
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pressent autour de ses regards, et qui rappellent ce beau

cercle de demi-dieux peiiits par Hom^re autour du souverain

du del.

« Dans un autre chant, le czar fait un second voyage en

France, et tout a change. Ce n'est plus Louis XIV environne de

tous ces grands instruments de sa gloire et fier d'une famille

florissante, c'est Louis XIV presque seul dans son palais, et ne

pouvantplus s'appuyer que sur le berceau d'un enfant; c'est

Louis XIV apr^s la paix d' Utrecht, et dont I'etoile a pali, mais

dont Tame a resiste; c*est Louis XIV en cheveux blancs et

instruit par Tadvei-site, qui lui raconte ses revers comme il lui

a raconte ses prosperites; il avoue ses mauvais choix, il deplore

ses erreurs. 11 donne au czar la grande leqon de I'orgueil corrig6

et d'un caract^re superieur a la fortune.

<( M. Thomas avait forme le plan d'un autre ouvrage sur le

genie des pcuples il touies Irs grnndcs cpoques de leur exis-

tence, et personne n'etait plus propre que lui k remplir ce beau

sujet, par la profonde meditation qu'il avait faite de I'histoire,

et par la saine philosophie qu'il y aurait repandue. On y eiit

retrouve souvent le pinceau de Tacite et Tame de D6mos-

ih^ne... »

Si I'c^loge des vertus de M. Thomas est moins long que celui

de ses ouvrages, il n'est pas moins interessant; on en jugera par

le morceau qui suit :

« Homme excellent sous tous les rapports et dans toute I'^ten-

due de ce mot universel..., je ne touche a ton image qu'en

tremblant
;
je crains d'affaiblir ce que je connais, je regrette ce

que j' ignore. Que de traits caches par sa modestic ou perdus

dans la solitude od il vivaiti Une femme de ses amies, que I'in-

genieuse finesse de I'observation suivantc et la purete du senti-

ment qu'elle renferme ne manqueront pas de faire noramer, me
parlait il y a quelque temps de la vigilance continuelle de

M. Thomas sur ses dcifauts. u Par eremple, me disait-clle, il

« aimait trop la gloire pour n*6lre pas quelquefois agit6 par les

« succ^s des autres; mais je ne surprenais cette belle faiblesse

« de son Ame que par I'cxc^s des dloges dont il accablait alors

« ses heureux rivaux. II en etait de m^me de toutes les imper-

« fections qu*il pouvait avoir; elles lui faisaient toujours em-
<j brasser avec exageralion les quality opposcies ; en sorle que
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« je ne me suis jamais apercue de ses defauts que par ses

« vertus. »

A ce trait, auquel les personnes qui connaissent M""* Nec-

ker ont reconnu sans peine et la finesse de son esprit observa-

teur et sa sensibilite profonde, ajoutons encore le parall^.le que

M. de Guibert s'est permis de faire ensuite entre le caract^re de

M. Thomas et celui de M. de La Harpe * ; ce dernier a eu lui-

m6me la bonne foi de s'y reconnaitre et I'indiscretion de s'en

plaindre. Au portrait de Thomme de lettres qui ne respire que

pour la gloire et pour la vertu, on oppose celui de I'homme de

lettres qui n' aspire que les jouissances momentanees de la repu-

tation. « Gelui-ci, dit-on, celui-ci sacrifie toujours la duree a

Teclat et la verite a Teflet; il produit sans cesse, parce qu'il veut

continuellement entretenir le public de lui,et rien ne murit dans

ses mains, parce qu'il est devore de I'impatience de cueillir.

Toujours inquiet, toujours ombragcux, il passe sa vie a ecouter

autour de lui le bruit qu'il croit faire; il assigne des regies, il

distingue les genres, il pose les limites, et il oublie que le genie

franchit quelquefois avec bonheur ces barri^res importunes. II

palit des succ^s, et il les analyse pour les reduire au niveau des

siens. L'infortune! comme s'il ne pouvait exister de merite qu'a

ses depens; comme si la carriere de la gloire n'etait pas une

patrie commune, un champ inepuisable ou les moissons peu-

vent sans relache succeder aux moissons; comme s'il n'etait

pas plus beau de s'elever au milieu de rivaux qu'on honore

que de planer sur la mediocrite et de dominer dans un

desert! »

Nous croyons devoir terminer ici notre analyse du discours

de M. de Guibert; car il n'y a rien de fort remarquable dans la

maniere dont il a paye le tribut d'usage aux grandes qualites de

Louis XIV et du cardinal de Richelieu, aux vertus plus tou-

chantes de Louis XVI et de son auguste compagne. Avec quelque

severite qu'on ait juge ce discours depuis qu'il est imprim^,

n'a-t-il pas rempli son objet par la sensation qu'il a faite sur

Tassembl^e imposante devant laquelle il fut prononce? On ne

saurait se dispenser meme, a la lecture la plus tranquille, d'y

1. M. do Guil)crt n'a jamais pu pardonner a M. de La Harpe d'avoir remport6

Ic prix de v£luge de Calinat, auquel il croyait avoir le droit le plus incontes-

table. (Meister.)
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admirer encore et de beaux mouvements et rempreinte inleres-

sante d'une ame sensible, d'un cai-act^re plein d*energie et d'ele-

vation. Si Ton y voit moins de melhode que de chaleur et

d'abandon, avons-nous entendu beaucoup de discoure acade-

miques qu'on puisse honorer du mOme reproche? On y trouve

le mot de gloirc repete trop souvent, a la bonne heure; mais

comment se resoudre a Teflacer lorsqu'on sent de bonne foi que

ce mot est parti d'un coeur rempli d'amour pour la gloire? On

sait que depuis sa plus tendre jeunesse M. de Guibert n'a respir6

que pour elle. Les passions nobles, comme il Ta dit lui-meme,

deviennent honorables par leur Constance ; elles n'ont pas besoin

d'etre couronnees par le succ^s pour obtenir quelque estime aux

yeux des hommes.

Ce n'est pas sans raison que Ton a relev6 dans ce discours

quelques phrases hasardees, quelques expressions peu correctes.

Nous n'aimons point qu'on disc a 1' Academic « recevez les ordres

de la posterite », parce que cela n'est gu^re plus facile a entendre

qu'a executer ; nous n'aimons point qu'on soupqonne le bon

M. Thomas « d'avoir eu la conviction secrete de faire reculer

devant son talent les bornes de la nature », parce que c'estpre-

cisement la ce que M. de Voltaire appelait du galithomas^ et

que ce ne sont point ces defauts d'un academicien d'ailleurs si esti-

mable qu'il faut faire revivre ; ils n'ont ete que trop imites. Mais

des discussions de ce genre ne conviennent pomt a I'objet de nos

feuilles.

La r6ponse que iM. de Saint-Lambert a faite au recipiendaire

a paru fort sage, mais de peu d'efl'et ; il est vrai que la mani^re

dont elle fut prononc^e n'^tait pas propre k la faire valoir ; il est

dilFicile d'imaginer un organe plus penible, plus ingrat. M. de

Saint-Lambert s'est borne a rappeler au public avec beaucoup de

simplicite les litres les plus connus de M. de Guibert, son Essai

sur la tacliqiie^ (I'auteur, loi*squ*illecomposa, n'avait que vingt-

quatre ans), son livre surlOrdrc profond et sur COrdre mince ^

ses poemes, son Connt'table dv Bourbon et ses Grarqucs; tout cela

ne devait pas prater, ce semble, & de violentes critiques ; cepen-

dant le nouvel academicien a trouv^ mauvais qu'on eQt oublit^

i. « II n'y a,— dinaii le roi do Prutsc, que M. do Saint-I^mbortacit6 commo
garant du mdritc de Touvra^, — « il D'y a^MW grand mal k faire un maurais livro

k Tingt-quatre ans. (Meistui.)
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ses Eloges, et qu'on eut traite modestement de po'emes de veri-

tables tragedies. M. le iiiarechal de Broglie a trouve beaucoup

plus mauvais encore que, en parlant du livre siir VOrdre pro-

fond, le directeur de I'Academie ait paru prendre la liberte de

decider contre lui en faveur du syst^me de son nouveau confrere,

et ce dernier article a ete supprim6 en entier a I'impression.

Lafamille de M. de Praslin n'a pas ete non plus trop coniente

de la mani^re dont M. de Saint-Lambert a rappele la fermete avec

laquelle M. Thomas, qui occupait un poste honorable aupr^s de

ce ministre, prefera le malheur de lui deplaire a celui d'etre

complice de I'injustice qu'il voulait faire a M. Marmontel, dont il

croyait avoir a venger sa societe. u Pourempecher M. Marmontel

d'entrer a I'Academie, M. de Praslin Voulut engager M. Thomas

a demander la place qui vaquait ; il ne put I'y determiner et fut

mecontent ; il ne renvoya pas M. Thomas, si c'estne pas renvoyer

I'homme de bien qu'on a aime que de le traitor avec indifference:

M. Thomas demanda la permission de se retirer. Depuis ce mo-

ment, il craignit plus les protecteurs que la pauvrete... » Ajou-

tons, pour Thonneur de la Providence ou de I'amitie, qu'elle

daigna souvent choisir pour son ministre, que cet extreme desin-

teressement fut assez bien recompense ; M. Thomas, quoiqu'il

n'aitpresque rien retire de I'impression de ses ouvrages, jouis-

sait, lorsqu'il est mort, de seize a dix-huit mille Uvres de rente.

La seance academique a ete terminee par la lecture que nous

a faite M. Ducis d'une J^pitre k Vamitic, ayant pour epigraphe

ces mots de Fenelon :
' « II serait a desirer que tous les bons amis

s'entendissent pour mourir ensemble le ineme jour. »

II n'y a dans cet ouvrage aucuneesp^cedeplan, point d'unite

de sujet; ce sont des lieux communs siir I'amitie, sur I'amour,

sur la preference qu'on doit au premier de ces sentiments ; c'est

ensuite I'effusion de la reconnaissance du poete pour les soins

que lui rendit M. Thomas a I'occasion du funeste accident qui

pensa lui couter la vie a son retour de Ghambery ; ce sont enfm

des regrets sur la perte de son illustre ami. 11 n'y a pas plus d'unite

dans le ton de cette longue fipitre qu'il n'y en a dans le plan

;

ici c'est tout le fasle, toute I'emphase de la poesie epique ; la c'est

toute la fadeur de I'eglogue ; mais, a travers ce triste chaoset de

sentiments et d'images et de mots, on voit briller par-ci par-la

des vers d'une grande beaute. En voici qui out ete fort applaudis
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etqui nous ont paru meriter de I'^tre ; le poele parle do riiistant

ou il revoit son ami qui a vole a son secours :

Cest lui, je le revois : 6 que de pleups coul^rent!

Comme en mes faibles bras ses bras s'entrelac6rent

!

Appuy6 sur ton coeur, renaissant sous tes yeux,

Dans quelle extase, ami, je contemplai les cieuxl

J'admirai leup azur, je regardai la terre,

Je crus me ressaisir de la nature entl^re.

Ah! sortant de la tombe oii Ton fut endormi,

QuMl est doux de revoir le ciel et son ami!

Ce sont ses adieux a son ami pr^t k partii* pour Nice :

Tu pars. Climats heureux, je le confie i vous.

Zt^phyrs, apportez-lui vos parfums les plus doux,

De vie et de bonheur chargez Tair qu'il respire;

Pour prix de vos bienfaits vous entendrez sa lyre.

N'oublions point encore le beau mouvement qui termine la

peinture de ses regrets

:

Donnez-moi, mes amis, des lauriers et des fletjrs;

Je Ten veux accabler, j'en veux couvrir sa ccndre.

Mais son cercueil fr^mit, ma voix s'est fait entendre.

Oui, mon ami, c'est moi, mon accent t'est connu...

C'est moi que tout sanglant tes bras ont soutenu.

Ouoi 1 c'est moi qui renais, et c'est toi qui succombe!

Hier contre son sein, aujourd'hui sur sa tombe.

CHANSON SUR LE LYCKE^

Air : ChantonSf chansons.

La Grfece n*eut qu'une Aspasie,

Qui ch^rit la philosophie

1. Cent IVrUbliHsomcnt qui a »ucc6dii au Musie^ 6tabli par rinfortund Pilitre

des Rozicri«. Monsieur el M. le comtc d'Artois onl bicn voulu le prendre hous Icur

protection, et M. le marquiH de Montcsquiou a travail!^ avec un tele inHnimeni

respectable a donner a cet elabliRHrnirnt toutc la consistancc, tout rint6i*0t donl

il 6tait HUHccpliblc. 11 en a rcdig6 lui-m^mo le prositectus, et cc prospectus respire

la philosophic la plus aimable, Ic patriotisme Ic plus sage ct Ic plus <klainS. II a

engage les hommeH de lettres les plus distingudt k locondcr ses vucs, ct il y a

parfaitemcnt rdussi. M. Marmonlcl et M. Garatiesont chargt^sdu count d'histnirc;

M. de La liari>e, dc cclui dc litteralure; M. de Gondorcet ol M. de La Croix, de
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Jusqu'au tombeau.

Qu'il 6tait pauvre, ce Lyc6e!

Sa gloire sera surpassee

Par le nouveau.

Non, le Franc; ais n'est plus frlvole;

On d^montre dans cette ^cole

L'attractlon.

Li tout le beau sexe s'amuse

Du carrc de Thypot^nuse

Et de Newton.

Jadis une belle en physique

Ne connaissait qu'un point unique,

Vrai jeu d'enfant;

Mais k present elle compose,

Et va remonter k la cause

Du mouvement.

Je vols ces femmes de g^nie

fitudier Tanatomie

En vrai savant.

Puis dans Tusage de la vie

En appliquer la th6orie

En pratiquant.

Voulez-vous savoir la chimie,

Approfondir I'astronomie,

Et vous pousser?

Allez aux 6coles nouvelles,

Vous apprendrez ces bagatelles

Sans y penser.

Voyez Dunois, voyez Pomp(5e,

Yoili David, voici Popple

Et Childebrand.

Passons k la guerre punique...

La lanterne qu'on dit magique

Instruit autant.

Si jamais, maitre en I'art d'Hom^re,

Je peins la reine de Cythfere

celui de raath^matiques ; M. de Fourcroy, de celui de chimie et d'histoire natu-

relle; M. de Parcieux, de celui de physique, etc. Ce nouveau Lyc^e n'est ouvert

que depuis un mois; on y compte d6ja plus de sept cents souscripteurs, et de ce

sombre sont les femmes les plus distingu6es de la ville et de la cour. (Meister.)
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Et ses attraits,

Dans ce salon plein de modules,

D'apr^s Longin, d'apr^s vos belles

Je la peindrais.

Craignons qu*une jalouse f6e,

Bornant les sages du Lyc6e

Dans leups projets,

Hors du giron de la science

Ne les change par sa puissance

En perroquets.

• COUPLET IMPROMPTU

SDR LE DISCOURS DE 31. DE GL'IBERT.

Je suis un brave soldat

Qui chante toujours victoire

Sans avoir vu de combat;

Mon nom de guerre est la Gloire.

Vive la Gloire!

— On a donne, le lundi 6 fevrier, sur le Theatre-Francis, la

premiere et derni^re representation des Coquettes rivales, co-

medie en cinq actes et en vers, de M. Lantier, auteur deja connu

de deux comedies moins malheureuses, du Flatteiir, de l*Impa-

tient, et d'un petit recueil de vers et de prose intitule les OEuvres

de rabbd Mouche.

Les premieres scenes de cette pi^ce, d'un dialogue vif et pi-

quant, semblaient pr^sager le succ^s de I'ouvrage; mais comment

soutenir durant cinq actes unc intrigue si faible, qui se traine

avec une lenteur si penible et n'offre aucune situation vraiment

comique ou vraiment int^ressante ? Celles m6me qui annoncjaient

quelque intention heureuse n'ont pas produit reflet qu'on en

aurait pu altendre, on parce qu'elles n'^taient pas assez pr^par^es,

ou parce qu'elles ne donnaient aucun mouvement II Taction.

Malgr6 ce defaut fait pour delruire tout inler^t, on a cru recon-

naltre dans plusieurs endroits de cette com^die, notamment

dans le quatri^me acte, quelques combinaisons de scenes assez

theatrales et des traits qui rappellent le talent que I'auteur avail

montr^ dans le Flatteur^ et' surtout dans CImpatient, Plusieurs

plaisantcries d'un mauvais goi^t et d'un plus mauvais ton ont

achev^ de d^ider le sort des Coquettes rivales, et ce n'est pas
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sans peine que la pi^ce a resiste jusqu'au denoiiment a I'ennui

des loges et a la mauvaise humeur du parterre.

— Lettres de M"^ la comtesse de L*** d M, le comte de 7?***,-

un volume in-8°*. Ces lettres sont censees avoir et^ecrites depuis

i67A jusqu'enl680. « Elles me furent confiees, dit I'editeur, par

M. le comte de R***, a condition qu* elles ne paraitraient que

longtemps apr^s sa mort, que je ne ferais pas revivre les noms
eflaces, et que j'en changerais mtoe les lettres initiales... » II

etait aise de juger que la personne qui s'etait chargee de publier

ces lettres ne meritait pas d'etre accus^e d'indiscretion ; car on eut

bientot devine qu*elles etaient beaucoup plus modernes qu'on ne

voulait le persuader aux lecteurs ; ce qu'on eut infmiment plus

de peine k deviner, c'est qui pouvait etrel'auteur de cette petite

supercherie litteraire. On soupconna tour a tour M""® Riccoboni,

M"'® la comtesse de Genlis, et ce soupcon seul en fait sans doute

un assez bel eloge. La premiere garda le silence. M"'" de Genlis

crut devoir desavouer hautement I'ouvrage, et le fit avec beau-

coup de dedain dans une lettre envoyee au Journal de Paris

par Lambert, son imprimeur ordinaire. On ne pent dissimuler

que I'envie de percer le voile sous lequel s'etait cach^ I'auteur

anonyme n'ait attache a cette production plus d'interet qu'elle ne

sembleen meriter; mais ces lettres n'eussent pas meme fait naltre

cette sorte d'interet si Ton n'y avait trouve d'ailleurs de I'agre-

ment et de Tesprit. II est a pen pres demontre aujourd'hui que

ces lettres sont de M"'' de Sommery, auteur d'un petit ouvrage

de morale que nous avons eu I'honneur de vous annoncer dans le

temps ; il est intitule Doutes sur diffdrentes opinions recites dans

la societi''^.

M'"'' la comtesse de L*** est mariee avec un homme beaucoup

plus age qu'elle, mais qui, par son caract^re et ses procedes,

merite son estime et sa tendresse ; cela n'empeche pas, comme
on pent le croire, qu'elle n'ait concu une grande passion pour le

comte Adolphe, et c'est k ce cher Adolphe que sont adressees

toutes les lettres de la comtesse de L***. On s'est perm is, peut-etre

assez prudemment, de soustraire les reponses. M'"® de L*** tache

d'etre I'epouse, la maitresse meme d'un mari qu'elle ne saurait

1. La premiere edition parut en 1785.

2. Voir pr6c6demment, tome XIII, p. 265.
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aimer, et de n'etrequel'amie d'un amant qu*elle adore. II serait

dillicile d'exprimerun adultere de sentiment avec plus dedecence,

de delicatesse et de vertu. Une situation si delicate promet a

chaque instant de I'interet; mais cette attente est toujoui's

trompee; les principaux personnages se trouvent k la fin du

volume au meme point ou on les a vus au commencement; il

n*y a done dans la marche de Touvrage ni mouvement, ni pro-

gr^s. On a tache de suppleer a ce vide par des portraits, par des

reflexions sur les personnes les plus illustres de I'epoque ou les

lettres sont censees ecrites ; maisces portraits, ces reflexions n*ont

presque rien de neuf.

II ne paratt pas trop aise de dire quel est Tobjet que Tau-

teur de ces lettres a pu se proposer ; il semble que ce ne soit ni

d'instruire, ni d'interesser, encore moins de tromper le public;

car on y eut mis sans beaucoup de peine et plus d'adresse et

plus de soin : on pourrait done ne regarder cet ouvrage que

comme un essai dans cette mani^re d'ecrire simple, noble et

naturelle qui fut propre au si^cle dernier, et dont les pretentions

de celui-ci aflectent tons les jours de s eloigner davantage. Sous

ce rapport, les Lettres de Af"^ la comtesse de L**" meritent des

eloges ; on y trouve de la grace, de la facilite, et, si vous en

exceptez quelques taches assez leg^res, un gout fort sage et le

meilleur ton.

— Caroline de Lichtfield, publiee par le traducteur de

IVcrther, deux volumes in-i2. Ce petit roman, qui a eu le plus

grand succes dans ce pays-ci, est d'une dame de Lausanne,

M"' de Crouzas, fille de M. Pollier, auteur d'un ouvrage assez

estime, de l*In/lnence des vioeurs sur le gouveniement, M™" de

Crouzas pensa devenir elle-m6me, il y a quelques ann^es,

Th^roine d'un fort beau roman; elle avait inspire une grande

passion k milord Galloway, qui n'avait alors que seize a dix-sept

ans, et faisait ses etudes k Lausanne ; elle-m^me en avait environ

vingt-cinq. Le jeune milord I'avait enlev^e, et se disposaii a

I'epouser, en face de T^glise, dans un village des environs,

lorsque le bailli du lieu, d'accord avec le gouverneur de milord,

trouva je ne sais plus quel moyen de Iroubler la f(}te et de faire

partir subitement notre jeune dpouseur pour Londres.

Caroline merile d'etre distingue de la foule des romans

que chaque annee voit naltrc et mourir. Les situations en sont
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neuves et touchaiites; le style, a quelques negligences, k quelques

incorrections pr^s, est rempli de grace, de naturel, d'interet et

de verite. Ce roman commence par ou les autres fmissent, par

le mariage de Therome. II est vrai quellen'est pas plus tot mariee

que son niari a la generosity de consentir a se separer d'elle ; il

est d'une laideur si effrayante, que sa jeune epouse concoit pour

lui Tavei-sion la plus insurmontable. Devinerait-on ce qui la

ram^ne vers ce nouvel Azor qu'elle fmit par adorer? G'est une

grande passion pour le meilleur ami de son epoux, pour un

homme charmant qui doit tout a ce mari disgracie, qui fut seul

cause de tons les malheurs de sa vie; car c'est en attaquant sur

de faux soupcons le comte de Walstein, le mari de Caroline, que

le baron de Lindorf, qui venait d'en recevoir les services les plus

essentiels, I'avait blesse si malheureusement, qu'il enetait devenu

un objet hideux apr^s avoir ete un des plus beaux hommes de

la cour de Berlin, etc., etc.

Nous ne pretendons point garantir la vraisemblance de tous

les incidents de cette histoire, mais nous osons promettre a tout

lecteur sensible qu'elle lui fera eprouver souvent les emotions

les plus vives et les plus douces. En doit-on demander davan-

tage au meilleur roman?

L'auteur annonce lui-meme dans un petit avertissement que

le fonds de Caroline est pris d'un conte insere dans un recueil

allemand intitule Bagatelles {Kleinigkeilen), Le premier volume

est tr^s-superieur au second. Ce roman a eu un succ6s prodigieux.

— Apologie de la Bastille^ pour servir de reponse aux

M&moires de M. Linguet sur la Bastille, un volume in-8°. On

I'attribue a M. Servan, ancien procureur general du parlement

de Grenoble'. L'auteur entreprend d'y prouver que la Bastille est

de droit divin^ de droit positif et de droit politique^ qu'elle

supplee k tous les pouvoirs intermediaires, a I'honneur, principe

de la monarchic, aux lois, etc. II est aise de concevoir le deve-

loppement d'une pareille idee; mais I'ironie malheureusement

n'en estni assez fine ni assez legere; on y rencontre des idees

fortes et hardies, des images expressives ; mais ces images nous

ont paru souvent ou trop famiU^res ou trop recherchees.

1. Cet ouvrage, imprinie k Lausanne sous la rubriqu3 de Philadelphio, en

1784, est effectivemcnt de Servan. (Ch.)



MARS 1786. 837

II y a plus d'inter6t, plus d'originalite dans les notes, surtout

dans celle oil Ton passe en revue toules les grandes et pelites

inquisitions, dans celle ou Ton compare nos proces modernesaux

anciens tournois, dans la derni^re de toutes enfin ou Ton examine

avec beaucoup de hardiesse le genie de nos dilTerentes lois poli-

tiques, religieuses, bursales, civiles, criminelles, niililaires.

Voici une des remarques par lesquelles Tauteur commence cette

discussion :

u On a calcule qu'un homme de moyenne stature porte un

jour dans I'autre trente-un mille trois cent soixante livres d'air

bien repartiessur toute la surface de son corps. L*n Huron s*eton-

nerait bien davantage de la mani^re leste dont nous supportons,

tons tant que nous sommes, sans nous plaindre, sans paraitre le

sentir, un fardeau enorme de lois ; et ces lois n'ont point d'equi-

libre enlre elles comme I'air, et ces lois ne sont point neces-

saires a notre vie comme I'air. Get effet est vrairaent etonnant. »

L'epitre dedicatoire qu'il se propose de mettre a la t^te du

recueil complet de nos lois criminelles, qu'il est resolu de faire

iniprimer tout expres pour le dedier aux accuses, est d'une sira-

plicite assez gaie.

« Messieurs les accuses, j'ai Thonneur de vous offrir le recueil

de nos lois criminelles, pour vous apprendre une verite qu'il est

bon que vous sachiez; c'est, messieure les accuses, qu' une bonne

fuite vaut mieux qu'une mauvaise attente. Sauve qui peut, et

bon voyage. Sur ce je prie Dieu, messieurs les accuses, qu'il

vous ait en sa sainte garde. »

MARS.

<( Avant d'etre venu k Paris, disait souvent M. de Garaccioli,

uijourd'hui premier minislre du roi de Naples, je me faisais de

i Amour I'idee du monde la plus s^duisante; je me le peignais

romnie un dieu charmant; je croyais vraiment lui voir des ailes

Tazur, un carquois brillant, des (laches d'or. J'ai bien ouvert les

yeux, j'ai vu que ce n'etait qu'un vilain pelil Savoyard quicourait

le matin, laissant des billets de porlc en porte. »

C'est encore lui qui se plaisait k r^p^ter ce luot d'uaefeiume,

XIV. li



338 CORRESPONDANCE LITTfiRAIRE.

que a le Mathusalem des amours en France ne vecut que six

jours ».

— « La curiosity, dit M. du Buc, est suicide de sa nature,

et I'amour n'est que la curiosite. »

M. de Voltaire a presque toujours imite, mais avec quelle

superiorite ! « 11 est, disait M. du Buc, comme le faux Amphi-

tryon; quoique etranger, c'est toujours lui qui a I'air d'etre le

maitre de Ja maison; et ne serait-ce pas, monsieur, comme
Jupiter, parce qu'il etait dieu chez lui? »

Montesquieu, pour peindre la plus cruelle des tyrannies,

celle qui s'exerce a I'abri des lois, dit qu'elle (^crase I'homme qui

se noie, avec la planche sur laquelle il esperait echapper au nau-

frage. Suivant M. du Buc, MoTse a exprime ce sentiment avec

plus d'energie dans cette loi saintement mysterieuse du Levi-

lique : « Tu ne feras point bouillir le chevreau dans le lait de

sa m^re. »

Tout le monde se souvient de ces vers de Thymne k I'Amitie

dans Castor et Pollux

:

Et tu serais la volupt6

Si rhomme avait son innocence *.

Aux yeux de M. du Buc, ce ne fut jamais qu'un non-sens^

qu'il compare a ce trait si connu du berger qui disait que, s'il

etait roi, il garderait ses moutons a cheval.

— Trait pen connu du caract^re de Louis XV, mais que nous

tenons de bonne part.

Quand feu M. de Montmartel eut regie ses comptes avec le

gouvernement, le ministre fut charge de lui offrir une recom-

pense proportionnee aux services qu'il avait rendus k I'fitat;

il refusa tout : « Je suis cqntent, je n'ai besoin de rien. » Six

mois apr^s, il revient trouver le ministre : « J'ai refait, dit-il,

mon compte, il me faut absolument cinquante mille ecus pour

r^gler tons mes arrangements de famille ; apr^s les olfres quel

vous aviez bien voulu me faire, je me flatte que vous ne refu-

serez pas de les demander au roi. — Mais il n'y a que six mois

que vous refusiez les propositions les plus brillantes, et vous

avez besoin aujourd'hui de cinquante mille ecus? — Cela est

, 1. Op6ra de Gentil Bernard, acte III, sc^no i".
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ainsi, et je vous demande en gi'ace de nieltre ma requite sous

les yeux de Sa Majeste. » Le ministre en parla au roi comma de

la demande du monde la plus extraordinaire. Le monarque, fort

embarrasse, se l^ve brusquement, et repond en s'en allant avec

une confusion marquee : « II faut, oui, il faut les lui donner. »

L'enigme fut bientot expliquee ; le roi voulait ces cinquante

niille 6cus pour lui-m^me, et n'avait pas voulu cependant les

demanderpour son compte au tresor royal.

— 11 n'y a plus d'hommes a bonnes fortunes, disait une

femme de beaucoup d' esprit; c'est ce qu'a dit a sa mani^re un

des plus eloquents predicateurs de nos jours : « La vertu dans

ce si^cle est si d^criee qu'il n*y a plus d'hypocrisie. »

— Coradin, comedie en trois actes, melee d'ariettes, repre-

sentee, pour la premiere fois, sur le Theatre-Italien, vers la fin

de Janvier', n'a pas encore ete redonmie depuis, quoiqu'on eut

annonce qu'elle reparaitrait avec des changements. Le poeme

-t de M. Tacusset, la musique de M. Bruni. C'est le premier

coup d'essai des deux auteurs.

Un fabliau, insere dans la BihlioMque des romans, a fourni

le fonds de cette pi^ce.

Coradin, comte d'Antibes en Provence, est parti pour la

guerre, en laissant sous la garde d'Euphrosine, son epouse, un

jeune chevalier espagnol, nomme Alphonse, et son ^cuyer,

qu'Edmond, son bcau-frere, a fait prisonniers et conduits dans

son chateau. Euphrosine a traite son jeune prisonnier, pendant

I'absence de son epoux, avec des soins que quelques mechanis

out mal interpretes, et Ton s'est presse d'en instruire le comte.

Celui-ci a quitte son arm^e apr^s avoir battu ses ennemis. C'est

Tinstant oil commence la piece.

Cette pifece n'a point I'inter^t du roman; Taction a paru sou-

vent invraisemblable, chargee d'incidenls quelquefois trop inipro-

vus, et quelquefois |k*u motives. Pour intc^resser le ca'ur, il faut

persuader la raison, du moins la squire.

Quanta la musique, M. Bruni a prouve, par des reminiscences

frappanles, que les compositions des Piccini, des Sacchini et des

Grelry lui etaient trfes-connues. Des amis maladroils ont demande

Tauteur k la fin de la representation avec quelques applaudisse-

t. Le 19.
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menls; mais ces applaudissements ont 6t6 suivis de siillets si

aigus qu'il n'est point d'amour-propre qui put s*y m^prendre.

— Des trois oraisons fun^bres consacrees a la memoire de

M. le due d'OrleansS celle dont on a le plus parl6 dans le monde

est, comme de raison, celle dont il y avait le plus de mal k dire

:

c'est celle de M. I'abbe Maury * ; on y a trouve tant de mala-

dresse, d'insolence et de gaucherie, que, sur le compte qui en a

6te rendu au roi, il lui a ete d6fendu tr^s-expressement de rim-

primer. Voici ce que nous en avons entendu dire a des auditeurs

peu su^ects de partialite.

L'orateur a debute d'abord par demander grace pour I'ari-

dite de son sujet ; mais par un mouvement qu'il a cru aussi hardi

qu'heureux : « Peut-etre, mes chers fr^res, a-t-il dit, en est-il

plus d'un parmi vous assez prevenu pour me plaindre de la tache

que je me suis charge de remplir. Je n'ai en effet a vous presenter

aucun de ces caract^res, aucune de ces actions eclatantes qui

semblent pr6ter le plus au pouvoir de I'eloquence... » II a fait

ensuite un tableau aussi vague que pompeux de la bienfaisance

et de la bont6 du prince; il I'a lou6 charitablement d' avoir pr6-

fere le charme des vertus privies a cette gloire des heros dont il

se degouta de bonne heure, au moins pour son propre compte,

mais qu'il ne cessa jamais d'estimer dans les autres ; car ce prince

vertueux se plut toujours a honorer ceux en qui la patrie voyait

ou son esperance ou son appui; ce qui amenait, comme vous

voyez, necessairement I'eloge detaille de M. le bailli de SufTren,

de M. le comte d'Estaing, de M. le marquis de Bouille, de M. de

Lafayette, etc. 11 est aise de sentir 1' effet qu'a pu produire un

pareil plan, aux yeux du moins de ceux qui dans cette ceremonie

fun^bre venaient offrir aux manes du meilleur des princes I'hom-

mage sincere de leur reconnaissance et de leurs regrets. Ge qu*oi

sentira sans doute encore mieux, c'est combien le due et U

duchesse d'Orleans durent etre surpris que I'article de la vie

leur p^re sur laquelle l'orateur avait cru devoir s'^tendre avec U

plus de complaisance et d'inter^t, ce fut son mariage avec M'"^ d(

Montesson; il le compare a celui de Louis XIV avec M'"* de Main-i

tenon; c'est le grand morceau, c'est le morceau du discours pj

1. Mori le 48 novembre 1785.

'2. Prononc^e dans T^glise cath^drale de Notre-Dame *. (Meister.)

* Le 14 ftvrier 1786.
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excellence, au point, dit-on, que ce discours pourrait plul6t pas-

ser pour un panegyrique de M"** de Montesson que pour I'oraison

funebre de M. le due d'Orleans. Ge qu'il y a de certain, et ce

qu'on a trouve d'infiniment reprehensible, c'est que I'orateur, de

son autorite privee, s'est permis plusieure fois de Tappeier sa

compagne, son Spouse, Quand M. le due d'Orleans, en presence

de son ancien chancelier M. de Belle-Isle, lui a deinande de quel

droit il osait appeler M'"* de Montesson I'epouse de son p6re, I'ora-

teur lui a repondu hardiraent qu'il avait cru en avoir le droit

dans la chaire de verite; que la lettre du feu roi, qui avait permis

ce manage, etait connue de tout le monde, que lui-meme I'avait

lue dans le temps. « Vous en avez menti, monsieur I'abbe, lui a

replique nettement M. de Belle-Isle (qui avait et6 charg6 de four-

nir a I'orateur des renseignements qu'il avait demandes sur la vie

du prince ) et votre assertion ferait soupQonner ma fidelite, si je

ne la detruisais pas. Louis XV donna a feu M. le due d'Orleans

une lettre pour I'archeveque. [On sait que, par I'edit de Louis Xlll,

il estdefendu a tons les prelats du royaume de marier aucun prince

du sang sans une lettre ecrite de la propre main du roi.] Louis XV
I'ecrivit lui-meme, la remit a monseigneur devant moi qui I'accom-

pagnais, avec ordre de la lui rapporter apres la ceremonie. Elle

n'est sortie de ses mains que pour passer dans celles de feu

M. I'archeveque, et c'est des siennes que je I'ai recjue apr6s la

ceremonie pour la reporter au roi. Je vous defie d'en dire le con-

tenu. » L'abbe confus n'asu que repondre, la fermete du ministre

des autels s'est chang^e en bassessc; il s'est confondu en excuses

que M. le due d'Orleans n'a point voulu recevoir, et les ordres

(lu roi sont ariives pour d6fendre absolument I'impression de

I oraison funebre de notre digne pr6dicateur.

La lettre de Louis XV ne contenait que ces mots : » Monsieur

i'archeveque, vous croirez ce que vous dira de ma part mon cou-

sin le due d'Orleans, et vous passerez outre » II est peu de

lettres de cr^ance aussi courles, et si M. l'abbe Maury, qui

apprend en deux jours un discours de cinq quarts d'heure, en

avait pu avoir connaissance, son heureuse m^moire lui eQt

sauv^ la honte d'un dementi dont il s'est vu atterr^ '.

1. Tout ce passage avait hib mutil6 dam la prami^ Mition et noB liUbU
daos la seconde. Alnai que nous I'avont d^Ja rappel6, p. 133, Maury vivait (
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Le discours de M. Tabb^ Bourlet de Vauxcellcs, lecleur de

M. le comle d'Artois, est moins un 6loge fun^bre qu'une exhor-

tation simple et touchante adress^e aux enfants de M^'' le due

d'Orleans sur la tombe de leur aieul ^ et c*est tout ce que ce

discoui*s devait etre ; il y regne uiie seusibilite douce, un aban-

don aimable, et qu'on doit preferer souvent dana un ouvrage

de ce geiu'e k la methode la plus ingenieuse. Le public n'a pas

manque de faire une application maligne de la lecon suivante :

c( Jeunes princes, la nation verra toujours avec complaisance

les distinctions que ses usages vous decernent quand vous vous

pr^senterez avec ce juste retour d'attention pour elle et de mo-

destie qui la ilatte, quand vous conserverez a la fois cette

distance qui separe les rangs, et cette ingenuite de regards, cette

bonte de paroles qui rapproche les coeurs. II faut sauver son

caract^re et sa simplicite sans abdiquer la dignite, ne pas croire

qu'on s'honore en ne sachant que fuir sa place, ni qu'il suffise de

se pr^cipiter dans le peuple pour se ranger parmi les hommes et

les sages, ni que nous vous permettions un moment de n'etre pas

les premiers par la noblesse de votre exterieur, ainsi que par le

privilege de votre origine, etc. »

II y a beaucoup d'emphase, beaucoup de fatras inutile dans

I'oraison funebre de M. I'abbe Fauchet '-. Elle est divisee en deux

parties; Torateur parle, dans la premiere, de ce qu'il appelle

les vertus nationales du prince^ de son attachement pour le

souverain, de son courage pour la defense de la patrie, de son

respect pour les lois, de son amour pour le peuple, de sa fidelite

pour la religion ; il cite pour garants de ses talents militaires

Frederic, Henri, Maurice. Quels juges et quels garants ! 11 dit

qu'un jeune ami de la gloire qui a immortalise en Amerique le

nom francais fut frappe d*entendre le heros du Nord exalter les

connaissances tactiques et le genie guerrier du due d'Orleans, et

prendre a temoin de ce glorieux suffrage le prince Henri. II

faut le croire, puisqu'on I'a dit dans la chaire de verite; mais

M. de La Fayette a, dit-on, quelque peine k s'en souvenir. Dans la

seconde partie de son discours, M. I'abbe Fauchet parle avec

plus de connaissance de cause, et par la meme avec plus d'in-

1. Dans r^glisc des Dames de Belle-Chasse. (Meister.)

2. Dans I'^glisc de Saint-Eustachc*. (Id.,

• Le 20 Kvrier 1786.
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ter^t, des vertus domestiques de son heros, et surtout de sa

bienfaisance. En voici un trait qu*on nous saura gre sans doute

de ne pas oublier :

« Un homme vertueux, cachant dans un exterieur simple une

de ces ames incorruptibles qui sont le sanctuaire de la probite,

6tait attach^ au due d'Orleans pour son service intime ; il I'avait

place ensuite aupr^s des princes ses petits-enfants, en sorte

qu'il ne parut conserver aucun rapport direct avcc lui-m6me, et

depuis quelque temps, ayant obtenu sa retraite, toute relation

lui semblait interdite avec le prince. Les apparences qui auraient

pu trahir le secret de ses charites mysterieuses etant absolument

eflacees, il admettait furtivement ce seul homme dans I'intimite de

sa misericorde tacite; il lui confiait son ame avec toutes ses lar-

gesses, il I'envoyait, sous un nom suppose, dans tons les asiles

du malheur. Un particulier obscurement vetu descendait dans les

cachets, montait au sommet des maisons, pen^trait les plus tristes

reduits de la mis^re, payait lesdettes des p^res de famille detenus

dans les liens, faisait des pensions a des veuves denuees de tout

autre secoui*s, relevait de la derni^re indigence d'anciens d6fen-

seurs de la patrie qui cachaient le signe de I'honneur et se rece-

laient eiix-m^mes sous les toits du pauvre, sauvait 1' innocence aux

abois de la n^cessite de chercher dans I'opprobre des ressources

pour les premiers besoins, desensevelissait, pour ainsi dire, sur

les grabats, des malheureux pour qui toute lueur d'existence

semblait eteiute, et les rendait a la vie. « Ciel ! 6 ciel ! s'ecriaienl

u avec de douces larraes ces infortunes, eh ! k qui devons-nous

« tant de bienfaiis, une si pure reconnaissance? — Ce n'est pas k

t moi, repondait I'envoye fiddle, j'agis pour un autre; cet autre

I veut que vous rendiez grdce k Dieu seul, k Dieu seul toute la

« gloire; mais je dois compte du ministfere que j'exerce. La per-

u soime voisine, que je charge de veiller a vos besoins et a vos

« int6r6ls, atteslera seulement de sa main, ou vous-m6ine : 11 a

« 6te donn^ au nom de Lucien. » Ah I mes fr^res, le voili enfin,

ce nom obscur, ce nom sacr6 sous lequel se devoilait le premier

prince dusang; ce nom qui fera Iressaillir de la surprise la plus

vive ces multitudes d'infortunt^s pour qui il etait le signal du

sccours; ce nom qui, prononc6 ici, r6v6le un si long myst^re de

l)ienfaisance ; ce nom inscrit dans les ge6les des prisons, dans les

registres des hopitaux ; ce nom qui a relenli sous les toits, dans
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les souten'ains ; ce nom adoptif, ce nom inconnu etait celui du

due d'Orleans, c' etait lui-m6me. La vivacite du sentiment sus-

pend la parole, etc. »

C'est en eflet le sublime de la charite chretienne, et sans

doute il en est peu d'exemples d'une simplicite aussi pure, aussi

vraie, aussi attendrissante.

VERS DU PRINCE d'aLBANIE AU DESTIN K

POUR MONSIEUR LE PUINGE DE PRUSSE,

GRAVES SUR LES ROCHERS DE L'ERHITAGE, QU'lL A HABIT^

DEPUis LE 4 1 AOUT 1784 jusqd'au 5 SEPTEMBRE 1785.

Ouand Taveugle Destin aurait fait une loi

Pour me faire vivre sans cesse,

J'y renoncerais par tendresse,

Si Guiilaume n'^tait immortel comme moi.

— On a donne, le vendredi 17 fevrier, sur le Theatre-ltalien,

la premiere representation de la Prevention vaincue^ comedie,

en prose et en trois actes, de M. Faur, secretaire de M. le due

de Fronsae, auteur di'Amdlie el Monrose^ etc. Cette pi6ee a eu

une sorte de suec^s k la premiere representation, on a m^me
demande 1'auteur ; mais cette distinction, si commune aujour-

d'hui et que le secretaire d'un premier gentilhomme de la cham-

bre pent se procurer a si bon marche, n'empeche pas que cette

nouvelle production de M. Faur ne soit trop souvent qu'une faible

imitation de ce qu'on a vu cent et cent fois au theatre. Le second

aete de la Prevention vaincue offre cependant quelques intentions

dont I'efiet eut ete assez comique si I'acteur les eut soutenues

d'un dialogue plus saillant et surtout moins verbeux. Le defaut

de style, Tinvraisemblance de Taction en general, la langueur

du premier et du troisitoe aete nous persuadent que cette nou-

veaut6 ne restera pas plus sur le repertoire des Gomediens ita-

liens que tant d'autres pieces qu'ils jouent tons les jours avec

plus ou moins de suec^s pour les oublier ^ternellement apr^s

cinq ou six representations.

— Nous avons oublie de parler d'une petite pi^ce en vaude-

1. Stephano Zannowich, aventurier plus connusous lenom de prince d'Albanie,

N6 en 1752, dans I'Albanie v6nitienne» mort en prison a Amsterdam, en 1786. (Ch.;
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villes, donnee sur le m^me theatre, dans le cours du mois passe*

;

elle est intitulee les Trois Folies, et ces trois folies sont : Figaro,

Marlborough et la fameuse Harpie trouvee, disait-on, au Chili, et

dont la gravure a occupe pendant quelque temps la credulity

parisienne*. Figaro, jete par une temp^te sur une He, est pris

par des sauvages et condamne k combattre une harpie qui desole

leur pays. Figaro vient a bout de la tuer a I'aide des armes que

lui apporte Marlborough. Vainqueur du monstre, Figaro est

reconnu souverain de Tile, et les sauvages lui pr6tent serment.

Quoique le succes de cette bagatelle n'ait ete que mediocre, il

n'en est pas moins inconcevable ; car rien n'est plus insignifiant.

L*a-propos seui fait quelquefois la fortune des pieces de ce

genre ; mais les retards que celle-ci a eprouves ne lui ont permis

de paraltre qu'apr^s que d'autres folies devaient avoir fait

oublier celles dont il est ici question,

L'indecence avec laquelle la malignite s'etait plu a repandre

dans le temps qu'on avait voulu, sous I'embleme de la harpie,

designer un homme en place % a fait dilTerer plus d'un an la

representation de cette miserable farce. Elle est du sieur Favart,

mais du sieur Favart fils, qui n'a herite malheureusement ni de

I'esprit de son p^re ni des graces de sa m^re.

— ^H7na Pompilius, second roi de Rome, par M. de Flo-

rian, capitaine de dragons, et gentilhomme de S. A. S. monsei-

gneur le due de Penthi^vre, de I'Academie de Madrid, etc. A

Paris, un volume in-S", de rimprimerie de Didot I'alne,

11 est aise de voir qu'il n'y a pas de grands efforts de g^nie

dans I'invention de ce poeme; on n 'y trouve pas I'apparence

d' une situation neuve,d'une comparaison originale, et lamani^re

dont ce plan est execute n'annonce assortment pas plus d*ima-

gination que le plan m6me. Ce qu'il y a de plus singulier dans

ce roman po^tique, c'est la reconnaissance d'Anais sous le voile

myst^rieux de la nymphe %^rie ; mais je ne sais si cette id^e

paraitra fort heureuse, k moins qu'on n'y cherche quelque motif

^ i. Le 17 Janvier 1786.

2. Cette gravure, dont on trouve la detcription dans les M^noirts tecrel*

(20 ocu>bre 1784), avait fiui composite par Monsieur, depuis Louis XVIII, pour

m} stifler le public. On y d6couvrit cnsuite une all^rio contrc lo magn^tismo

animal. (Ch.)

3. M. dc Calonnc.
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secret, comme celui de justifier Tetrange meprise de M. le car-

dinal de Rohan. Aurait-il voulu nous prouver que, puisqu'un

prince aussi sage, aussi eclaire que Numa Poinpilius a bien pu

prendre la petite AnaTs, avec laquelle il avait vecu plusieurs

mois, qu'iletaitsur le point d'epouser, pour une nymphe, pour

une divinite destinee a faire le bonheur des Romains, M. le car-

dinal pent bien avoir pris, la nuit, dans les bosquets de Ver-

sailles, une demoiselle Oliva pour la reine de France*?

Quoi qu'il en soit, ce nouvel ouvrage de M. de Florian, tout

leger qu'il est d'idee, tout faible qu'il est de conception, se fait

lire sans peine ; si la couleur en est un pen monotone, si le style

en est quelquefois maniere, on ne saurait lui refuser le merite

que I'auteur a montre dans ses autres ouvrages, de la douceur,

de la grace, de la facilite. Le plus grand reproche qu'on puisse

lui faire, c'est d'avoir voulu s'essayer dans un genre qui ne paralt

pas 6tre le sien. II a beau chercher le ton epique, il retombe

toujours dans celui de la romance et de I'eglogue; il a beau

donner k son heros des passions ardentes, il a beau lui faire en-

treprendre des actions et des travaux dignes d'Hercule, ce heros

a toujours je ne sais quel air mouton dont il ne saurait se defaire
;

sous le pinceau de M. de Florian, le furieux Ajax, le bouillant

Achille ne seraient que des bergers en casque.

« En lisant Numa, disait I'autre jour la reine au baron de

Besenval, il m'a semble que je mangeais de la soupe au lait. »

On exprimerait difficilement d'une manifere plus simple, plus

vraie et plus plaisante I'impression que produit le ton qui do-

mine dans cet ouvrage.

Les amis de M. de Florian ont cite comme une preuve de sa

modestie la fiction que voici. Numa dans un songe voit la deesse

C6rfes et lui demande la sagesse. Cer^s lui repond : a J'avais

prevu ta demande, et j'ai prie ma soeur Minerve de te combler

de ses dons. Ne t'attends pas cependant a devenir son favori

comme le fut le fils d'Ulysse. Non, mon cher Numa, aucun

moriel ne doit se flatter d'approcher du divin Telemaque ; c'est

le chef-d'oeuvre de Minerve, clle-meme n'oserait tenter d'egaler

son propre ouvrage. Mais heureux encore celui qui marchera de

i. Dans les ancienncs Editions, la censure avait remplac6 ces trois derniers mots

par « une personne auguste ».
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loin sur ses traces ! Heureux le jeune heros sur qui la deesse

laissera tomber quelques regards et qui occupera le second rang,

quoique si eloigne de son module ! »

L'idee est ingenieuse; mais n'eut-il pas ete plus modeste

encore, plus sage au moins, de ne pas m^ine se permettre ici

de rappeler le souvenir de Tcl&miiquc ?

— On a donn^, le 21 fevrier, sur le Theatre-Italien, la pre-

miere representation de Vlncendie dn Haire^ opera-comique en

vaudevilles, de M. Des Fontaines.

Tons les papiers publics ont parl6 de la conduite aussi noble

que courageuse des soldats des regiments de Poitou et Picardie,

qui, apres avoir eteint un incendie qui menacait de consumer

toute la ville du Havre, n'ont accepte la somme d'argent que

leur ont pr^sent^e les officiers municipaux de cette ville que pour

en faire don au boulanger dont la maison avait ete brulee. G'est

cette belle action que M. Des Fontaines a essay^ de representer

au theatre. Mais, pour la rendre plus dramatique, il a cru devoir

supposer que la fille du boulanger etait sur le point d'epouser

La Valeur, soldat dans le regiment de Poitou, et que cette jeune

fille se trouvait seule dans la maison au moment que I'incendie a

eclate. Poitou et Picardie accourent pour porter du secours, et

La Valeur s'elance au milieu des flammes pour en tirer son

amante evanouie. Tout le reste de I'histoire est suivi le plus fid^-

lement du monde.

Ce petit ouvrage, qui n'est gu^re qu'une pantomime m6l^
de vaudevilles, a beaucoup reussi ; mais ce succ^s tient moins

peut-6tre au sentiment de Taction m^me qu'on a prelendu c6l6-

brer, qu'au spectacle de I'incendie assez bien rendu, et au coup

de ih^alre employe deja dans I'opera du Seigneur bienfaimnt,

II est permis de i>enser que ce sujet eiit produit une tout autre

impression si M. Des Fontaines I'eftt traite simplement en dia-

logue; un pareil trait de devouemcnt et d'heroisme, le spectacle

effrayant qui a donn^ lieu k une sc^ne si touchante ne semblaicnt

gu6re suscopiibles de la couleur et du ton qui caract^risent le

vaudeville.

— On a donn6, le 2 mars, sur le ThMtre-Italien, la premiere

representation de VAmour filial^ comedie, m6l6e d'ariettes, en

un acte. Les paroles sont de M. Du Hozoy, autcur de Top^ra

comique la ButaiUe d'Irry, Ic seul des nombreux ouvrages
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dramaliques de cet auteur qui ait reussi, et beaucoup plus qu'il

ne le meritait. La musique de rAmour filial est de M. Rague.

Cette comedie est imit^e d'un drame allemand, intitule le

Fils recomiaissant, dont nous avons deja plusieurs productions.

On en a joue une, il y a deux ans, avec quelque succ^s, sur un

de DOS petits theatres. Dans la pi^ce allemande, Taction a du

mouvement, un interet de curiosite que Ton ne retrouve point

dans celle du sieur Du Rozoy. G'est le fils d'un paysan qui est

parvenu de I'etat de simple soldat a celui d'ofiicier et de com-

mandant d'une petite ville dans le voisinage du hameau qu'ha-

bitentson pere et sa mere. Ghaquemoisil leur envoie de I'argent,

et ces bonnes gens, qui I'attendent, viennent d'en recevoir huit

ecus et une lettre. Le maitre d'ecole leur fait longuement la lec-

ture de cette lettre en presence de leur fiUe, de son amant Colas,

et d'une certaine Colette a qui le bon fils a sauve la vie et I'hon-

neur dans une de ses expeditions. Cette Colette se trouve trans-

plantee, on ne sait trop pourquoi, dans ce village. INotre heros ne

I'a vue qu'un instant; cependant elle I'aime eperdument ; elle-en

est aimee de meme. II arrive enfm, embrasse ses parents, epouse

Colette, et marie sa scEur a son amant.

Cette pi6ce est tombt^e a la premiere representation ; comment

une action ou il n'y a ni conduite ni developpement pouvait-elle

interesser ? On a retrouve dans le style cette bouffissure, ce ton

emphatique que M. Du Rozoy ne saurait abandonner, meme lors-

qu'il fait parler des paysans. La musique a paru digne d'un

meilleur poeme, et plusieurs morceaux ont ete fort applaudis.

Le parterre, qui, pendant le cours de la representation, avait

donne des signes non equivoques de son ennui et de son mecon-

tentement, a pourtant fmi par demander I'auteur a grands cris.

Le bon fils est venu annoncer que c'etait M. Du Rozoy qui etait

Tauteur des paroles. « Cela est egal, a cri^une voix du parterre;

I'auteur de la musique ? » L'acteur. a repondu que c'etait un

nomm6 M. Rague. « Faites-lui bien nos compliments. » Cette

gaiete, peu flatteuse pour le sieur Du Rozoy, n'a pas empeche

qu'on ait trouve fort impertinente dans la bouche d'un comedien

I'expression d'un nommd, mise avant le nom de M. Rague ; c'est

un amateur, il est olFicier dans un regiment Suisse, et son etat

et son talent meritaient sans doute plus d'egards. II n'appartient

qu'k M. Mercier de dire sans consequence le nomrn^ Boileau.
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COUPLET

A MADEMOISELLE RADCOURT.

Sur Fair : On compterait les diamants.

Pour te fgter, belle Raucour,

Que n'ai-je obtenu la puissance

De changer vingt fois en un jour

Et de sexe et de jouissance I

Oui, je voudrais pour t'exprimer

Jusqu*^ quel degr6 tu m'es ch^re,

tire jeune homme pour t'aimer,

Et jeune fille pour te plaire.

AVRIL.

On a donne, le vendredi 10 mars, sur le Th^atre-FranQais,

la premiere representation du Manage secret^ comedie, en vers

et en trois actes, de M. Desfaucherets, auteur de VAvare cm
bienfaisant, dont nousavons eu I'honneur de vous rendre compte

dans le temps*.

Cette comedie a eu un succ^s d^cid^, et le merite k plusieurs

egards. Assez fineraent intriguee, elle ofTre plusieurs situations

vraiment comiques; quelques-unes cependant auraient eu besoin

d*6tre mieiix motiv^es; d'autres, quelquefois trop prolong^es, ne

font pas tout TeiTet qu'on en devait attendre. Le r6le de Besson-

court, qui a paru ressembler icelui de Dupuis.dans la charmante

comedie de Dnpuisct Desronnais de Coll(^, est loin d'etre aussivrai,

aussi original. Le caract^re et les preventions de M. de Bessoncourt

mieux d^veloppc^ pouvaient rendre Lmilie plus int^ressante, jeter

plus d'incertitude sur le succ^ des desseins de M"' de Volmar,

et donner par \k m6me plus d'eflet au d^noAment, qui eAl

6t6 moins pr^vu. L*esprit gai, adroit et fecond en ressources de

M"* de Volmar donne i ce personnage une physionomie neuve et

piquante qui contrasle d'une mani^re tr^s-comique avec la vaine

1. Pr^c^emment, page SO.
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el indiscrete bonhomie de Merval, loujours plein de confiance en

son esprit, et n'ouvrant les yeux sur la sottise qu'il vient de faire

que pour en faire une nouvelle. Ce sont ces deux personnages,

superieurement rendus par M"* Gontat et le sieur Mole, qui font

tout le charme de cette jolie comedie. Le style en est en general

assez neglige. L'auteur s'est permis trop souvent ces jeux demots,

ces idees recherchees, ces expressions neologiques qui tiennent

au ton precieux do quelques societes k la mode. Si pour le gout ce

sont des defauts reels, nos acteurs du moment n'en ont pas

moins le plus grand talent pour les faire applaudir et des loges

et du parterre. Ainsi ces defauts-la, loin de nuire au succfes du

Mariage secret, ont servi peut-dtre a le rendre plus brillant. Quoi

qu'il en soit, I'ouvrage a paru agreable, et la critique meme la

plus severe ne pent s'empecher d'y reconnaitre des details pleins

de grace et de finesse, surtout des a-propos tr^s-heureux et

quelques idees de scenes vraiment Iheatrales.

— M. le comte de Genlis, ayant trouve dans les papiers de

la succession de M"" la marechale d'Estrees un memoire de

4,000 livres non acquitte pour du vin de Sillery vendu a M. le

marquis de Con flans, lui a envoye le memoire avec ce couplet,

sur I'air de Gregoire dans lUchard Cmur-dc-Lion :

Que le marquis de Conflans

Achate du bon vin blanc,

La chose est facile i croire,

Car on sait qu'il aime k boire;

Mais pour donner de Targent,

Vraiment, vraiment,

II y pense rarement :

II veut etre comme Gregoire,

Sans payer boire.

M. de Conflans a repondu a M. de Genlis sur le meme air :

Quand au marquis de Conflans

On vend de mauvais vin blanc,

Du vin qu'il ne saurait boire :

Loin d'acquitter le memoire,

II le renvoie au marchand,

Pestant, jurant;

C'est tr6s-juste assur^ment.

Et doit-il done plus que Gregoire

Payer sans boire?
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— Le bruit s'etait repandu qu'on allait augmenter de vingi

mille ecus la finance des charges des notaires ou conseillers du

roi garde-notes, et qu'une partie de ces fonds etait destinee ;i la

construction d'une nouvelle salle d'Op^ra. Cette nouvelle, qui ne

s'est point confirmee, a donne lieu au calembour que voici :

Vingt mille 6cus c'est la cote

Que chaque notaire paiera,

Et, ce payant pour rOp6ra,

Sera confirm^ garde-note.

— Quelques conversations sur la mani6re de faire des syno-

nymes, auxquelles le livre de I'abb^ Roubaud avait donne lieu,

ont fait naitre a madame Tambassadrice de Su^de * I'idee de

s'essayer dans ce genre d'ecrire. Get essai a paru un module.

VERACITE, FRANCHISE,

On est franc par caract^re, on est vrai par principes ; on est

franc malgre soi, on est vrai parce qu*on le veut. La franchise

interrogee souvent ne peut pas garder un secret ; mais la vera-

city, etant une vertu,cMe toujoursle pas a une vertu d'un ordre

superieur alors qu'elle la rencontre. La franchise se trahit^ la

v^racite se montre ; la veracity est courageuse, la franchise est

imprudente. Un menteur qui se repent peut devenir vrai, mais

jamais franc : on pourrait persuader a un homme franc qu'il doit

mentir; mais cela n'avancerait k rien, car il ne pourrait ex^uter

sa resolution ; si un homme vrai I'avait prise, le plus difficile

serait fait. Je regarde le visage d'un homme franc et j'ecoute les

paroles d'un homme vrai. 11 faut souhaiter de traiter avec un

homme franc, mais confier ses intc^rdts i un homme vrai ; car la

vertu est plus maltresse d'elle-m6me que le caract^re. Dans les

negociations, la veriti^ a de I'avantage sur la finesse ; la vertu inli-

midele vice, mais la franchise ne d^concertc pas la fausset^; c'est

une mani^re d'etre conlre une mani^re d'Otre. Cependant, si j'avais

k choisir, j'aimerais mieux vivre avec un homme franc ; car je

saurais de lui ce qu'il doit me dire et quelqucfois ce qu'il doit me
cacher

;
je leprcfereraisaussi, parce qu'il aurait toujours Tair d*6lre

1. M"« de StaeU
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entrain^ par moi, et qu'on trouve plus de plaisir a obtenir qu'a

recevoir ce qu'on a resolu de nous donner. Je le pr6fererais enfin,

parce que les qualites ont pour les aulres cet avantage sur

les vertus, qu'elles exigent moins de respect en donnant la m^me
jouissance.

ANECDOTE

DO«T NOUS n'OSONS GARANTIR LA v£rIT£,

MAIS QUE NOUS TENONS D'UNE PERSONNE QUI,

sous PLUS d'un rapport,

M^RITE UNE GRANDE CONFIANCE.

On salt que le plan de la revolution qui a eu lieu en Su^de en

1772 a ete concerte en France lorsque le roi y etait en 1770; de-

puisce moment, il leportaittoujours surlui,etlepeudepersonnes

qui etaient du secret le gardaient fidelement. Toutes les mesures

etaient prises pour Texecution, et Ton n'attendait que le re-

tour du baron de Springporten, qui devait amener des troupes

de la Finlande. J /indiscretion, ou peut-etre la cupidite de M""'Du

Barry, que Louis XV, selon sa louable coutume avec ses mai-

tresses, avait mise dans sa confidence, faillit a tout perdre.

L'ambassadeur d'Angleterre a la cour de Versailles fut instruit

du projet par cette dame, et ne perdit pas un moment a en faire

part au ministre anglais k Stockholm; celui-ci le communiqua
au comte d'Osterman, ministre de Russie, qui en avertit les

creatures qu'il avait dans les assemblees des l5tats.

Le 18 aout au soir, il transpirait quelque chose, et le coniite

secret devait s'assembler le lendemain. Le roi, averti du danger

qu'il courait d'etre arrete dans son palais meme, se rendit sur-

le-champ chez le comte de Salza, une des meilleures t^tes parmi

ses partisans, mais qui etait alors malade. Sa Majeste lui de-

manda conseil. « Sire, repondit le comte, ne consultez que votre

courage, prenez vos mesures pendant la nuit, et demain tout ira

bien. II vaut mieux prevenir que d'etre prevenu... » Le lende-

main, pendant que le comite secret deliberait, le roi rendit leur

deliberation inutile en s'emparant du pouvoir qu'il a conserve.

La revolution etant achevee, le roi envoya demander au comte

de Salza s'il etait content de lui.

Quoique le comte d'Osterman eut ete bien informe, et qu'en

consequence il eut fait tout ce qui pouvait dependre de lui, I'im-
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peratrice de Russie le rappela, et le priva, lui et toute Tambas-

sade, de six mois d'appointemcDts.

TRAIT ET SAILLIE,

NODYEAU STNONTHE DE M"*' l'AMBASS ADRIGE DE SUfcDB.

Ln trait vient de I'esprit, une saillie du caract6re ; on lance

un trait, une saillie echappe. Gelui qui dit un trait en a la con-

science; celui qui dit une saillie est 6tonne de Teflet qu'elle pro-

duit. Le mouvement qui la inspir^e fait tout le prix d'une

saillie; le mot qui I'a exprime, tout le charme d'un trait. On pent

preparer un trait , mais preparer une saillie est un contre-sens.

J'ainierais mieux 6tre I'objet d'un trait que d'une saillie; car

Ton croit vrai tout ce qui est dit involontairement, et une epi-

gramme faite sans intention est la plus dangereuse de toutes.

Celui qui dit une saillie le plus souvent se parle a lui-mtoe

;

celui qui dit un trait pense toujours k ceux qui I'ecoutent. Un

trait est spirituel, une saillie est originale. Dans la societe, j'aime

mieux rencontrer un homme qui parle par saillies que par traits:

le premier sera sans pretention, parce qu il parlera malgr6 lui

;

I'autre sera exigeant, parce qu'il voudra le prix de ses efforts;

Tun parlera quand la colore, I'enthousiasme ou la gaiet6 le ga-

gnera, I'autre quand le trait sera arrive. Je ne demande pas a

Tun de m'amuser tons les jours, mais j'y oblige I'autre; car il en

['intention. Enfm les envieux pardonneront plus aisement les

saillies que les traits ; comme elles sont presque toujours inspi-

r6es par le caract^re, il pent arriver que celui qui les remarque

et les saisit ait plus d*esprit que celui qui les dit.

11 est des personnes k qui les traits echappent comme les

saillies, en qui I'esprit est naturel comme le caract^re; mais

j'avoue que je ne fais jamais de synonymes d'aprte de semblables

personnes; car je ne distingue, je n*examine, je n analyse rien

en elles; je jouis et je me livre au charme sans chercher k le

^Winir.

— M. de La Reyni6re, avocat au parlement, fils de M. de La

Reyni^re, administrateur des postes, auteur des Rdflcxions d'un

cHihataire sur le plaisir, de la Lorgnette philosophique, etc.,

mais beaucoup plus connu par le souper c^i^bre qu'il donna il

y a deux ou trois ans, et dont nous cQmes I'honneur de vous

XIT. M
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rendre compte dans le temps * ; maltre Grimod de La Reyni^re

enfin a trouve bon de faire son carnaval cette annee aux depens

de M. de Saint-Ange, le traducteur des MHamorphoses d'Ovide.

A I'abri trop peu respects du titre d'avocat, il s'est permis de

couviir cet homme de lettres d'opprobre et de ridicule dans un

libelle intitule Mhnoire b, consulter et consultation pour maitre

Marie-6lie-Guillaume Buchosal, avocat en la cour, demaiideur;

centre le sieur Ange Fariau de Saint-Ange, coopdrateur subal-

terne du Mercure de France, d^fendeur; avec cette ^pigraphe

tiree de Ph^dre : Stulte nudabit animarn suam ; et pour vignette

les armes de La Reynifere, supportees par deux chats et entou-

r6es des embl^mes de la Justice, de la Liberte, des Muses et de

la Folie : Quieti et Musis. La cause interessante dont il s'agit

dans ce Memoire, la voici :

M. Duchosal, auteur de quelques satires assez mediocres S
reclame contre I'injustice qu*on a eue de lui attribuer s6rieuse-

ment des vers a la louange de M. de Saint-Ange, vers que celui-ci

a fait inserer dans VAlmanack litt^raire de M. Daquin, et dans

quelques autres journaux, sous le nom de M. Duchosal, qui s*e-

tait charge de les lui envoyer. C'est avec tout I'appareil des for-

mes du baiTeau que maitre Grimod de La Reyni^re demande en

faveur de son client la reparation la plus authentique d*une

calomnie aussi injurieuse et des dommages-interets applicables

a oeuvres pies. II etablit par des preuves convaincantes : 1° que

la pretendue epitre n'a et6 faite que pour se moquer du sieur

Fariau ; 2° que le piege, grossier pour tout autre, a 6te dresse a

dessein, et que son ridicule et bizarre amour-propre seul a pu

lui faire donner dedans a plein collier ; Z^ enfin, que les vers ne

sent point de M. Duchosal, mais de son ami M. de Ville, tresorier

de France de la generality d'Amiens, qui, piqu6 de ce que M. de

Saint-Ange avait refuse une place dans le Mercure a quelques

pieces de sa composition, imagina, pour s*en venger, de lui faire

adresser des vers a son honneur et gloire, bien sur qu'ils seraienl

d'autant mieux accueillis que la flatterie en serait plus outree,

et que la vanity du sieur Fariau se pr^terait k merveille a cette

petite mystification. La vi^rite de ce fait important est justifiee

1. Tome Xin, page 295.

% Les Eanlis du Parnas^e, etc. (Mbisteb.)
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par une lettre m^me de M. de Yille ; et, pour ne pas se m6prendre

a rintention que pouvait avoir eue Tauteur des vers, ne suffisait-il

pas de les lire? G'est a M. Fariau qu'on dit :

toi dont la plume bardie

De la Fable h la Com6die

Passe to uj ours avec succis,

toi qu*une raAle harmonle,

Et que des accords loujours vrais

Placent en d6pit de Tenvie

Au haul du Parnasse fran(^ais,

Sans vouloir oulrer la louange

Je puis te faire un libre aveu :

Ovide chantait comme un ange,

SaintsAnge chante comme un Dieu.

Si maltre Grimod de La Reyni^re s'^tait contents de relever le

ridicule d'un amour-propre assez aveugle pour prendre k la

lettre de pareilles louanges, lui en aurait-on pu savoir mauvais

i^re? Non ; mais k cette plaisanterie il a mele les injures les plus

t,q*ossieres, les personnalites les plus humiliantes ; il rappelle les

outrages re<^u3 en plein cafe par le sieur Fariau avec une pa-

tience vraiment evangelique ; la terrible colore qu'il en temoigna

quelques jours apr^s; ses menaces chevaleresques lorsqu'il se

fut bien assure de I'absence de son ennemi, et Tepigramme sui-

vante qu'elles lui valurent le lendemain :

A UN PBTIT POETE TURBULENT,

BIf LUI BRYOTAIIT UNB tptE DE BOIS,

PAR II. lUSSON DB MORVILUBRS.

Petit roi des niais do Sologne,

De B6b6 * petit dcuyer.

Petit eocyciop^de altier,

Petit querelleur sans vergogne,

Petit poSte sans laurier;

Au Parnasse petit rentier,

Petit brave au bois de Boulogne,

Ta veux en combat singulior

Exposer ta petite trogne;

Ell bien, nous t*armons chevalier.

1. M. do La Harpo. (BtciSTeR.)



356 COHRESPONDANCE LITTERAIRE.

Ce n*est pas tout ; en jetant de la boue a pleines mains sur le

sicur de Saint-Ange, maitre Grimod ne s'est pas refuse au plaisir

d'en faire tomber des 6claboussures sur quelques autres per-

sonnes, entre autres sur M. le marquis de La Salle, auteur de

rOncle et les deux Tantesj il avait dit dans le Memoire que le

sieur de Saint-Ange etait le premier auteur tombe aux Vari6t6s-

Amusantes * ; il se retracte ainsi dans une note : « Get honneur

appartient a un sieur de La S***, qui se qualifie de marquis

chez les auteurs, et d' auteur chez les marquis, dont on vient de

jouer a la Gomedie-Fran^aise une rapsodie en trois actes, moiti6

vers et moitie prose, formee de deux chutes et de sept pla-

giats, etc. »

L'ordre des avocats, indigne avec raison de voir qu'un de

ses membres, sous le titre de Memoire, eut ose imprim6 un vrai

libelle, se disposait a le rayer du tableau; le sieur Fariau de

Saint-Ange a voulu lui intenter un proems criminel; M. le mar-

quis de La Salle a menace d'en faire une justice plus prompte.

Pour le soustraire k la censure des avocats, aux poursuites du

Chatelet, aux coups de baton du marquis, la famille a obtenu une

lettre de cachet qui I'exile dans I'abbaye de Blamont, a quatre

lieues de Nancy ^ Ainsi s'est terminee la nouvelle facetie de maitre

Grimod de La Reynifere.

— Essai sur Vhistoire mHico-topographique de Paris, ou

Leltres ci M. d'Aumont, professeur en mcdecine ii Valence, par

M. Minuret de Ghambaud, docteur en medecine de Tuniversite

de Montpellier. Un volume in-12.

M. de Ghambaud est deja connu avantageusement par XHis-

toire mHico-topographique des environs de Monldimar, en

Dauphin^. La Societe royale de medecine a senti Timportance

de semblables observations faites avec soin dans les differentes

provinces de la France ; elle s'en occupe ainsi que ses correspon-

dants. Ge travail bien fait pent jeter un nouveau jour sur la science

m6dicale, car tons les corps animes sont subordonnes a Taction

du climat dans lequel ils se trouvent. G'est Hippocrate qui a re-

1. II a donn6 k ce tWatre une com6die intitulee Vi^cole des pdres, drame fort

ennuyeux, en trois actes et en vers. (MEisxEn.)

2. Non point a Blamont, mais h Domevre. Voir sur cette querelle et ses conse-

quences le curieux livre do M. G. Desnoiresterres : Grimod de La Reyniere et son

groupe (Didier, 1877, in-18).
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marqu^ le premier que la forme, les moeurs et les maladies des

horames suivaient en tr6s-grande partie la nature du pays qu'ils

habitent. Gette grande verite a et6 le germe de celles que Mon-

tesquieu a si heureusement d^velopp^es en examinant le rapport

des moeurs et des lois avec la nature du climat. En rellechissant

sur ce principe aper^u avec tant de sagacity par le premier, le

plus grand des medecins, reconnu depuis et demontr^ si puis-

samment dans ses effets moraux par Tauteur de VEsprit des

lots, il est aise de voir quel avantage Ton pent recueillir d'une

suite d'observations sur la variete des climats, sur les modifica-

tions plus ou moins sensibles qui r6sultent de leur influence.

M. de Chambaud a consider^ sous ce rapport Thistoire m^dico-

topographique de Paris; il calcule sans aucune prevention les

avantages et les desavantages de la situation de cette capitale.

Paris, place dans une plaine que coupent k peine de tr6s-petits

coteaux, se trouve prive ainsi de ces courants d'air qui ne

r^gnent que dans le voisinage des grandes montagnes; Tactivit^

bienfaisante de ces courants d'air pouvait seule dissiper les nuages

et les brouillards qui condensent continuellement sur cette grande

ville I'atmosph^re epaisse que forment naturellement les exhalai-

sons qui s'^^vent de cette foule immense d'hommes et d'animaux

rassembles dans la m^me enceinte. Un vice encore plus facheux

de la temperature de Paris, c'est I'extreme in^galite, la variei^

prodigieuse dans les degres de chaleur qu'olTrent les saisons du

rintemps, de I'^t^ et de Tautomne ; Ton voit souvent le m6mc
|our la liqueur du thermom^tre s'elever k 16 degrees et tomber

|i ; il est rare, m6me dans la plus belle saison que Paris, quoique

[Bitu^ dans un climat temp^rt^, jouisse d'une certaine continuity

de jours sereins ; les tables meteorologiques donnent k peine, sur

[les trois cent soixante-cinq jours qui composent I'annde,

!Dte-six k quarante jours de sdr6nit6 k peu pr^s d6cid6e. C'est

ces causes qui ddrivent essenliellement de Tabsence des cou-

rants d'air que M. de Chambaud impute la plupart des maladies

end^miques qui r6gnept k Paris. Ce mt^dccin n'est pas le premier

qui y ait reconnu un principe scorbutiquc ; nos praticiens les plus

exerc^s ont fait souvent la m^me observation. L'ouvrage de

M. de Chambaud, sans presenter aucune vue absolumcnt neuve,

parait avoir confirm^ du moins d'ancienncs v^rit^s par desexp^
riences fort exactes et par une logique simple et claire.
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COMPLAINTE

d'un fr^re dd Cousin Jacques^,

SUR LA DESTRUCTION DBS MAISONS DU PONT NOTRE-DAME.

Sur I'air : Monsieur le prevdt des marchands.

Parmi les applaudissements

Que Ton donne aux arrangements

Qui du vieux pent de Notre-Dame

Suppriment tous les b^timents,

Pourrais-je 6touffer dans men ame
Mes regrets, mes g^missements?

J*ai vraiment beaucoup de respect

Pour le grand et nouvel aspect

Qu'ouvre la chute des masures,

Qui d^robaient a mon regard

Ce que sur le quai des ferrures

On d^couvrait un peu plus tard.

Mais ces maisons que Ton proscrit

En tout temps formaient un abri

Contre le chaud ou la froidure,

Et contre le vent prot^geaient

Les cotillons, la chevelure,

Qui sur tous les ponts voltigeaient.

On avait done bien ses raisons

Pour charger ainsi de maisons

Les ponts que b^tissaient nos p^res;

Sans trop vanter le temps passe,

Comme eux ^ pied pour mes affaires,

Je pense comme ils ont pens6.

Mais puisqu'il vous faut d'un coup d'oeil

Pouvoir embrasser tout Torgueil

De la moderne Babylone,

On pourrait, et je sais par oii,

En favour de la gent pi6tone,

Accorder la chfevre et le chou.

Au lieu de combler les cdt(§s

Avec des gravats rapport^s,

Pratiquez-y des galeries,

1. M. Beffroy de Reigny, Tauteur des Lunes. (Meister.)

i

I
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Qui, dans la rigueur des hivers.

Pour DOS t6tes mal aguerries

Formeraient des chemins couverts.

Ce serait une affaire d'or

Si Tun et Tautre corridor

Pouvaient comporter des boutiques

Qui feraient payer bel et bien

A la bourse de leurs pratiques

Et le loyer et Tentretien.

Voyez-vous alors chaque soir,

Lorsque le temps est le plus noir,

Ce riche cordon de lumifere

Qui, par le commerce allum6,

Se r6fl6chit dans la riviere

Et forme un balustre enflamm6?

Grace, lecteur, pour mes projets,

Grace du moins pour mes regrets,

Et ne me faites pas un crime

En parcourant cette oraison,

Si Ton a voulu par la rime

Y supplier a la raison.

359

MAI.

On se souvient de la grande revolution que m^ditait M. Ber-

lin lorsqu'il proposa le plus serieusement du monde k Louis XV
d'inoculer aux FranQais Tesprit chinois *. Sans soup<^onner aucun

de nos ministres actuels d'un semblable projet, ne serait-on pas

tente de croire que quelque gc^nie aussi entreprenant que celui

de M. Berlin s'est occupy depuis quelques ann^ des moyens de

nous inoculer Tespril anglais, et qu'il y a ra6me assez passable-

ment r6ussi? Ce qu'il y a de sQr au moins, c*est que le goClt

non-seulement des modes, mais encore des usages et des mceurs

de celte nation rivale n*a jamais dli^ porl6 plus loin en France. Pour

le croire, il suffit de regarder autour de soi; pour sen con-

1. Voir pricMcmment, page S87.
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vaincre plus tristement encore, il n'y a qu*^ consulter depuis dix

ou douze ans la balance de notre commerce avec TAngleterre,

on y verra ce que coute au royaume la manie des chcvaux, des

voitures, des meubles, des etofTes, des bijoux de toute esp^ce

qu'on fait arriver ici de tous les ports de la Grande-Bretagne. La

seule langue etrang^re qu'on cultive avec quelque application,

la seule qui entre essentiellement dans le plan des educations a

la mode, est la langue anglaise ; les seuls livres etrangers qu*on

daigne traduire sont des livres anglais.

Mais ce n'est pas tout ; les objets dont on vient de parler va-

rient et ne laissent le plus souvent que de faibles traces ; il en

est qui ont une influence bien plus puissante sur les moeurs,

sur le fonds meme du caract^re. Ce qui depuis plusieurs si^cles

amodifiede lamani^re la plus caract^ristique le genie de la nation,

c*est la galanterie, I'esprit de societe, le gout de la toilette; ce

dernier article, pour peu qu'on y refl^chisse sans prevention, est

de la plus grande importance par ses rapports multiplies avec

les deux autres ; eh bien ! I'anglomanie et ses progr^s effrayants

menacent ^galement la galanterie des Fran^ais, leur esprit de

societe, leur gout pour la toilette.

II est rare aujourd'hui de rencontrer dans le monde des per-

sonnes qui soient ce qu'on appelle habill^es. Les femmes sont

en chemise et en chapeau, les hommes en frac et en gilet. Cette

mani^re de se vetir est, je I'avoue, tr^s-commode, il s'en faut

bien m6me qu'elle soit depourvue de grace ; mais a-t-elle la no-

blesse, la dignite convenable k une nation qui dans ce genre

jouit si longtemps du beau privilege de servir d'exemple et de

module a toutes les autres? Peut-elle exercer aussi utilement

cette attention, cette recherche, ce desir extreme de plaire, dont

I'habitude est si pr^cieuse k contracter, m^me dans les petites

choses, parce qu'elle s'applique ensuite sans effort aux plus

grandes, aux usages de la societe, aux mani^res, au ton de la

conversation, a la culture de I'esprit, aux chefs-d'cEuvre des

arts, du genie et de I'imagination?

Comment I'esprit de society se conserverait-il au milieu de

tant de gouts fails pour nous en eloigner chaque jour davantage,

au milieu de tant d'institutions nouvelles qui semblent n* avoir

6te imaginees que pour le d^lruire? L'esprit de soci6t6 ne se

forme que dans ces cercles ou les hommes, rapproch^s des
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femmes, s'inspirent mutuellement le besoin de parattre aima-

bles, ou cette envie de plaire et de r^ussir, en excitant les jeux

de I'esprit et de Timagination, en ne leur permettant rien qui

puisse blesser la decence et le gout, donne aux id^es comme au

langage plus de grace et de finesse, quelquefois m6me plus de

justesse et de douceur; car, si les idees d'un esprit sauvage ont

plus d'originalite, celles qui ont ete adoucies par les ^gards dus

a la societe sont souvent plus justes, elles sont au moins d*une

application plus sure et plus facile. Mais ces cercles si propres k

entretenir I'esprit national, ou les trouver desormais si Ton con-

tinue k suivre la pente que paraissent avoir prise nos moeurs et

nos usages?

Les bommes et les femmes se rencontrent sans doute encore

quelquefois, mais peut-on dire qu*ils se voient? Depuis I'^tablis-

sement des petites loges, il n'y a gu^re que les amis intimes qui

puissent 6tre surs de trouver les femmes chez elles. Si la petite

loge n*est pas reellement occup^e, c'est au moins un pretexte

fort simple, fort honn^te pour fermer sa porte a la society et ne

la laisser ouverte qu'a I'anii du jour, de la veille ou du lende-

raain. « II y a vingt-cinq ans, me disait encore I'autre jour

M"" Clairon, qu'une femme qui aurait paru plus de deux ou

trois fois par mois au spectacle se serait alTich^e de la mani{?re

du mondela plus ind^cente. Graceal'invention des petites loges,

elles y vont impun^ment tons les jours, et ce n'est qu*k I'instant

de souper qu'on les trouve chez elles ; en consequence, on n'ar-

rive dans les maisonsqu*^ dix heures du soir; dans celles ou Ton

ne joue point. Ton ne tarde pas k se mettre k table ; mais les

femmes y sont, pour ainsi dire, seules : la plupart des hommes,

m^me les jeunes, ne soupent plus; ils restenl, dans le salon, k

jouer ou k causer enlre eux ; comment souper quand on a dln6

k I'anglaise, k quatre ou cinq heures du soir? L'heure de la co-

m6die n'ayant point 6i6 recul(^c comme celledes repas, et la fureur

d'aller aux spectacles dtant plus universelle que jamais, on sort

des maisons ou Ton a dln«5 comme d*une taverne ; le temps k

donner a la conversation ^chappc aprfes le diner comme avant le

souper. »

La philosophic du si^cle est d*un usage si commode ! EIlc

nous a fait sentir qu'il n'^tait point de perte plus irreparable

que celle du temps ; on I'^pargne done k tous ^gards le plus
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qu'il est possible. G'est grace a ce calcul que le desir de jouir a

remplace celui de plaire; ce qu'on appelait autrefois un homme
k bonnes fortunes n'existe plus, on n'en connalt aujourd'hui

gu^re d'autres que celles qu'on achate, ou que les circonstances

vous mettent a port^e d'obtenir sans trop de peine. La concur-

rence est devenue si grande qu'il n'y a plus disette pour per-

sonne. On est parvenu k calculer si juste le prix de ses soins et

de son temps, qu'il y aurait vraiment un grand ridicule k mar-

quer dans la societe beaucoup d' attentions pour une femme,

sans la certitude, du moins sans une esperance assez prochaine

de I'avoir ou bien de rafficher avec succfes ; ce serait prendre

un air de vieille cour, et c'est, comme chacun sait, le plus mau-

vais air du monde. Le peu de gene et de contrainte qui r^gne

dans les societes du plus haut rang a porte dans celles d'une

classe inferieure une familiarite aussi sotte qu'indecente. Plu-

sieurs de nos courtisanes se sont elevees par leur fortune au

niveau des femmes comme il faut. L'amusement, les plaisirs,

rextreme liberte, tons les genres de seduction ayant attire sou-

vent chez elles les hommes de la meilleure compagnie, les femmes

honn^tes se sont trouvees dans I'alternative cruelle, ou de pren-

dre, pour ainsi dire, le role de ces dangereuses enchanteresses,

ou de se voir absolument delaissees. Quelle atteinte portee a la

decence, a la dignite, surtout au veritable amour, k I'aimable

galanterie des moeurs chevaleresques ! Par une suite necessaire

de ce nouvel ordre de choses, vu le peu de temps qu'on est

oblige de donner aux soins de la galanterie, les hommes se sont

accoutumes k vivre beaucoup plus entre eux. De 1^ le prodi-

gieux succ^s qu'a eu I'etablissement des clubs a I'anglaise; on

en voit eclore tons les jours de nouveaux, le club politique, le

club militaire, le salon de la Comedie-Italienne, le salon des

Arts, le club des tehees, celui des Americains, etc., etc. Ce sont

des assemblies trfes-nombreuses, compos^es de gens qui ne se

connaissent presque pas, mais qui ont consenti a se rencontrer

dans le m6me lieu sans s'obliger k faire les uns pour les autres

aucun frais ni d'esprit, ni d'attention, ni de complaisance; ne

point se gdner mutuellement est, pour ainsi dire, la seule poli-

tesse qui, dans ces societes, soit de rigueur. Ony arrive ^ I'heurc

que Ton veut, on en sort de m^me ; on pent y paraitre sans au-

cune esp^ce de toilette, dans le sens figure comme dans le sens
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propre. 11 y r^gne une assez douce egalite, mais sans confiance,

sans mouvement, sans inter^t; on y trouve sans doute des

homraes d*une conversation aimable et instructive ; mais le ton

general dont ces cercles sont susceptibles n*en est pas, comme
Ton voit, plus propre k former ou k entretenir Tespril de

societe.

Dans le nombre de ces nouvelles institutions, il n*y en a que

deux ou les femmes aient 6te admises; c'est la Society olym-

pique et le Lycee. La premiere est une association de franc-

maQonnerie qui n'a gu6re d'autre objet que I'amusement; on y

fait de la musique, on y donne des f^tes; mais, excepte les jours

consacres a cette destination, I'Olympe du Palais-Royal est abso-

lument desert.

Quant au Lyc^e, c*est un 6tablissement qui doit 6tre distin-

gue de tous les autres, et qui nous parait digne des plus grands

encouragements ; c'est une veritable academic pour les femmes

et pour les gens du monde, et qui pourrait contribuer, ce sem-

ble, tr^s-heureusement k reparer les defauts sans nombre de

nos educations publiques et particuli^res. L'esprit philosophique

qui a pr6sid6 k la formation actuelle du Lyc^e, les connais-

sances qu*on y professe, le choix des hommes de lettres charges

de les enseigner, Tinter^t qu'ils ont su repandre sur leure

instructions, en laissent concevoir les plus grandes esp^rances. II

n'y a point de college public qui puisse lui 6tre compart, il n*en

est point qui put remplir le m^me objet. On parle k des hommes
faits avec plus d'inter^t et de liberty qu*^ des enfants, et le

desir de rendre ses le^ns agr^ables aux femmes, aux gens

du monde, inspire k I'instituteur des ressources qu'il n'eiit point

trouv^es sans un pareil motif; c'est surtout dans un pays od

I'education des jeunes gens destin(^s aux cmplois militaircs, aux

charges de la magistrature et de la cour, fmit, pour ainsi dire,

au moment ou elle devrait commencer qu'une instruction de ce

genre devient et plus utile et plus ndcessaire. II n'en r^sultern,

dit-on, que des connaissances superficielles : pour un grand

nombre des auditeurs sans doute, mais non pas pour tous ; des

pretentions ridicules : toutes les pretentions, comme I'a observe

M. de Condorcet dans le discours par lequel il a fait au Lyc^
Touverture des le(^ns de malhc^matiques, « loulcs les preten-

tions naissent ^galement de Tignorance de rhomme et de Tigno-
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ranee plus grande qu*il suppose b. ceux devant lesquels il les

montre. Ainsi nous croyons que le meilleur moyen de diminuer

le nombre des gens k pretentions c'est celui de chercher a dimi-

nuer celui des dupes qu'ils font ou qu'ils croient faire... Les

lumi^res superficielles valent mieux que I'ignorance, pourvu que

ces lumi^res superficielles soient tr6s~r6pandues ; c'est seule-

ment lorsqu'elles sont tr^s-rares qu'elles peuvent inspirer I'or-

gueil de s*6riger en juge, ou la vanity de se parer du peu qu'on

sait. Toute connaissance reelle, quelque leg^re qu'elle soit, est

utile lorsqu'elle est commune, et il n'y en a point qui ne puisse

devenir nuisible, tant qu'un petit nombre d'hommes la possMent

exclusivement, etc. »

Nous revenons aux clubs ordinaires, et quelque agreable

qu'en soit I'institution pour les hommes paresseux ou pour ceux

qui, par les circonstances ou la fortune les a places, ne seraient

pas d'ailleurs k portee de voir beaucoup de monde, il faut con-

venir qu'on ne pouvait gu^re imaginer d'etablissement plus

contraire aux int^r^ts de la societe, et surtout de la societe des

femmes. Si notre heureuse inconstance ne permettait pas d'es-

perer que la mode n'en sera pas ^ternelle, il y aurait surement

a craindre que le gout des clubs n'amenat insensiblement une

revolution tr^s-marquee et dans I'esprit et dans les moeurs de la

nation; mais cette disposition que nous avons si naturellement

a nous lasser de tout rassure sur nos folies, comme elle doit mo-

derer aussi la vanite que nous pourrions tirer de nos plus

sublimes projets.

En d^pit done des clubs, des wiskys, des jockeys, des fracs

noirs, et de tout ce que le magasin de Sykes offre de vases et

de meubles charmantsS nous osons predire encore que nous ne

deviendrons pas plus Anglais que nous ne sommes devenus

Ghinois, quelque ingenieuses qu'aient ete les mesures prises

par M. Bertin pour op^rer cette admirable metamorphose. Ainsi

soit-il

!

1. L'opticien Sykes tenait place du Palais-Royal, dans la maison du caf»5 de

la R(igence, un magasin qui existait encore en I'an XII. Les divers almanachs oil

figure son nom n'indiquent pas qu'il vendit les curiositds auiquelles Meister fait

allusion.
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IMPROMPTU DE M. MARMOMEL

MADAME LA BARONNE DE STAEL, Elf LDI REIIDAIfT DlfB PLUMB
QU*ELLE VENAIT DE LAISSER TOMBER.

Cette plume est une de cellos

Qu'i vos pieds d^posa TAmour
Quand ce dieu, fix6 sans retour,

Vous laissa lui couper les ailes.

EPIGRAMME

SUR l*op£ra n''Amphitryon^ de m. sedaine,

siffl£ outrageusement ces jours passes au spectacle

de la codr ^

L'Amphitryon nouveau vient enfin de paraltre.

La docte Acad6mie i Tauteur tend les bras :

Sedaine i coup sQr doit en etre,

Puisque Moli^re n'en fut pas.

— Le succfes des synonymes de M™*^ lambassadrice de Su^de

ayant inspire a plusieurs pereonnes de sa soci^te la manie d'en

faire sans y mettre ni le meme esprit ni la m^me grace, M. le

comte de Thiard, las de tant de synonymes, en a compost un

sur les mots dnesse et hourrique, qui a paru tr^s-propre k en

faire passer la mode ; le voici :

ANESSE ET fiOURRIQUE.

Expression dont le commun des hommes se sert indifle-

remment pour exprimer la femelle d'un dne. Les nuances cepen-

dant entre ces deux d<^nominations sont tr6s-distinctes et frappent

ais^ment les esprits subtils et profonds qui p6sent la valeur des

termes et veulent parler ou 6crire avec i'l6gance.

L'anesse est une personnc qui poss^de tons les avantages

accord^s a son esp6ce. Elle est, dans la vigueur de TAge, douce,

patiente, laborieuse, ayant les vertus de son sexe, et telle enfin

4. La premiere representation do cet op^ra 4 PAcademie royalo de muaiqao n*eut

lieu quo lo 15 juillct 1788, et n'obtint pat plu« de tucc^s. Meitter en rend compte

au moi s d'aoAt suivant. (Ch.)
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que rfivangile peint la femme forte^ bonne m^re, bonne nour-

rice, bonne ouvri^re.

La bourrique au contraire presente dans la m^me esp^ce un

individu avili ; et soit que la nature lui ait donne une constitu-

tion faible et vicieuse, soit que I'age lui ait ote ses forces et ses

agrements, dans cet 6tat de degradation on la designe sous le

nom honteux de bourrique.

L' usage, ce tyran des langues, 1'usage vient a I'appui de

cette distinction. Tout homme qui s'exprime bien dit avec con-

fiance : L'anesse de Balaam parla. Nul orateur n'oserait dire ou

ecrire la bourrique.

Lorsque Golle composa son immortel pot-pourri, on y lut

avec admiration les vers suivants :

Balaam avait une anesse

Qui prenait des airs de duchesse;

EUe parlait gras,

Lorgnait Duras,

Et faisait les beaux bras.

On sent ais^ment que si cet illustre poete avait mis bour-

rique k la place d'anesse, les dames titrees auraient pu s'en

ofTenser, et que I'amour-propre de M. le marechal eut et6 moins

satisfait.

Si dans un cercle on entend une personne d'esprit dire une

b^tise, on dit : Elle raisonne comme une bourrique. Si au con-

traire on veut peindre une dame qui a du caract^re, ce qui

demande plus d'elevation et d'energie dans I'expression, on dit :

Elle est t^tue comme une anesse.

Les femmes, ce pr^cieux ornement du monde, qui sont dans

la societe ce que les fleurs sont dans les champs, doiventsouvent

leur fratcheur et leur sant6 au lait d'anesse. Nul docteur en me-
decine ne s'est avise de leur ordonner le lait de bourrique.

Ces exemples me paraissent suffisants pour determiner

I'emploi que Ton doit faire de ces deux expressions qui, comme
je le prouve, ne sont point synonymes. Si cependant quelque

ane donnait la preference k la bourrique, ce serait un egarement

du coeur, une pure illusion du sentiment qui ne doit pas tirer a

consequence.

— A la stance publique de I'Acadtoie des inscriptions et
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belles-lettres, du mardi 25 avril, M. Dacier, aprfes avoir annonce

le prix propose pour 1787% a lu I'eloge de M. Paciaudi, savanl

italien, associe etranger de TAcademie, de Tordre des ih^atins,

bibliothecaire de Parme*. Get eloge, quoique bien fait, etait peu

interessant par le sujet.

M. Pastoret% nouvellement re^u et couronne i cette m6me
stance, a lu ensuite un Memoire sur la legislation des Assyriens

;

on y a entrevu qu'il offrait beaucoup de recherches sur un objet

a peu pres hors de la portee des recherches. Quelques personnes

ont applaudi a une comparaison forc6e que ce savant s'est per-

mise entre I'encan public des filles de Babylone et la rosi6re de

Salency. En general ce Memoire a ete peu accueilli.

M. Henin, premier coramis des affaires etrang^res, a lu un

Memoire sur les Runes, dont il a fait repandre dans I'assemblee

les planches gravies, qui offrent deux alphabets runiques et une

inscription trouvee dans I'^glise de Hoge, dans la province d'Hel-

singland, avec une des inscriptions de Pers^polis, pour 6tablir

une comparaison entre les caract^res de 1'Orient et de 1* Occi-

dent. Ce savant a rappele les travaux faits par quelques lit-

terateurs suedois pour dechiffrer les runes, qui n'etaient autre

I

chose qu'une ecriture simple et alphabetique commune a tons

[les peuples du Nord, qui a souffert diverees alterations depuis

Tepoque de I'^tablissement du christianisme. Ces runes con-

sistent en traits bris^, et ont en effet une grande ressemblance

avec ceux qu'on remarque dans I'inscription de Persdpolis;

c'est ce que I'auteur du Memoire a developpe avec beaucoup de

sagacity dans I'ouvrage dont il rendait corapte, c' est-i-dire dans

une suite de M6moires lus aux stances particuli6res.

Cette savante discussion a dte suivie de I'eloge de Tabb^

Arnaud, qu'on a beaucoup applaudi. M. Dacier y peint avec des

couleurs tr6s-vives et tr6s-natu relies Tenlhousiasme de I'abb^

Arnaud pour les arts et pour les anciens, sa passion pour les

1. Quels furent Vorigine, Ui progris 9t /«< e/feti de la pantomime ches let an^

cieni? (Meistbb.)

2. M. Charles Nisard a publi6 en 1877 la Corrtspondance inMUe du comte

de Caylus avec le P. Paciaudi (1757-1705), d'apr6s leu originaux de la bibUolh6qae

de Parmo (Imp. nat., 2 vol. in-8*). S^Heya avail public en iSOS les Uttm dt

Paciaudi d Cavlut, d'apris une copie vraisemblablemcnt iroav^e dans le Ikpdt

IttUraire de la rue de Lille, dont 11 eut la garde pendant la Revolution.

3. Autcur d'un rccueil d*6pltres et do ponies cbami>6trcs. (Mbistbi.)
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Grecs, la chaleur de son style, la vivacite de ses expressions, et

cette eloquence de la conversation qui le rendait cher k la so-

ciety, et qui la lui faisait aimer. II n*a point dissimul6 que

I'accueil qu'il y trouvait fut un piege pour lui, qu'il se laissa

seduire par des succ^s faciles, et negligea de travailler peni-

blement pour la posterite. A Toccasion du journal auquel I'abbe

Arnaud travailla de concert avec M. Suard, M. Dacier a rendu

justice au gout, a I'esprit, au m6rite litteraire de celui-ci, et a

reuni dans son eloge ce que I'amitie de ces deux hommes de

lettres n'avait point voulu qu'on put separer, c'est-a-dire la part

que chacun d'eux a eue k cette production estimable.

M. Bailly a annonce, en commen^ant sa lecture, qu'il en

r^seiTait la suite pour la seance prochaine de I'Academie des

sciences qui avait lieu le lendemain. La premiere partie qu'il a

lue avait pour objet la chronologic indienne; la-seconde devait

rouler sur I'astronomie de ces peuples. Le Baravedam, qui est

un des livres saints des Indiens, distingue quatre ages dumonde.

II donne aux deux premiers plusieurs centaines de milliers

d'annees; au troisieme un intervalle moins enorme, mais cepen-

dant tres-disproportionne aux calculs de la chronologic vulgaire

;

le quatri^me est de deux mille quatre cents ans environ. Que

faut-il penser de ces traditions? Sont-elles purement fabuleuses?

Doit-on croire au contraire que pendant un espace de si^cles qui

surpasse 1'imagination, I'lnde a non-seulement existe, mais con-

serve ses annales? M. Bailly donne une explication de cette chro-

nologic, qui tient un juste milieu entre ces deux suppositions. La

premiere maniere de compter les temps a ete par jours, la seconde

par mois, la troisieme par annees. L'Indicn cmploic un meme
mot qui repond k celui de revolution, pour exprimcr ces trois

mesures. Les deux premiers ages sont comptes en jours, le troi-

sieme en mois, le quatri^mc en annees. II n'est done pas etonnant

que les nombres des deux premiers ages soient si enormcs; et,

en reduisant tout k sa juste valeur, on trouve un espace de sept

mille deux cents ans environ; calcul qui se rapproche de nos

chronologies occidentals . Le nombre des generations confirme

cette explication; enfm tout s'accorde a persuader que M. Bailly

a trouve le noeud de la diffficult^ qu'il s'etait proposee. Son

discours, d'ailleurs ecrit etprononc^ avec grace, s' est fait ecouter

avec plaisir.
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On a pris un inter^t non-seulement de curiosite mais d'utilite

a celui de M. Le Roy, sur la marine des anciens. II a presente k

I'Academie quelques figures de galores ou batiments longs, tels

qu'il voudrait qu'on en fit construire k I'imitation de ceux de

quelques nations anciennes, et qui reuniraient deux grands avan-

tages : 1° une voilure sup^rieure et inchavirable ; 2° une con-

struction de la cale telle que, etant endommagee en un point, le

reste ne s'en ressentirait nullement ; cette cale serait divisee en

compartiments, separes les uns des autres. M. Le Roy a observe

que cette construction serait surtout importante pour les bati-

ments doubles en cuivre ; il a regrette que M. de La Peyrouse

n'eut pas une telle cale. II a fmi par desirer qu*on construisit des

batiments sur la Seine avec la voilure ancienne, qui pourraient

passer librement sous les ponts et accroitre Tactivite du com-

merce. 11 a d'ailleurs rendu compte d'une experience heureuse

faite en pleine mer. On a fort applaudi ce discours et les vues

qu'il a paru ofTrir.

M. Daciera termine la stance par la lecture d'un Memoire de

M. de Ghabanon, sur quelques probl^mes de musique d'Aristote.

M. de Ghabanon pense que la musique des Grecs ne differait

point essentiellement de la notre, quoicju'ils ne fissent pas usage

de I'harmonie ; il Tenvisage comme voisine du recitatif. II etablit

que les differences d'expressions entre leurs theories et les n6tres

tiennent a ce que les anciens envisageaient plus particuli^rement

la quarte, au lieu que nos th6oriciens modernes envisagent la

tierce comme plus importante. II explique ce mot d'Aristote, qui

dit que la musique imite mieux que la parole. Ce Memoire, qui

est la suite et le d^veloppement des reflexions et des longues

recherches de Tauteur sur I'art musical, a^te tr^s-favorablement

accueilli.

— LcUre il Messieurs de rAradhnie franfaisCy sur VEloge

du marirhal de Vauban, propose pour sujet du prix d*Hoqucnce

de 1787; avec cette epigraphelirdedePhocylide : « Eumw iawiv ti

Ti; }xxXx ravra; ivtioit. Gherchc uioius k brillcr par tes discours qu'a

les rendre utiles », par M. Choderlos de LaClos, ofTicier d'ariil-

lerie, de I'Academie de la Rochelle, auteur du fameux ronian des

Liaisom dangereuses,

u Le tribut d'un eloge decern^ par TAcaderaie, si glorieux k

recevoir, ne saurait 6lre trop difficile k obtenir ; acquitie au nom

XIV. S4



370 CORRESPONDANCE LITT£RAIRE.

du public, il doit 6lre g^neraleinent consenti, et sans doute

chacun a le droit de discuter le merite de celui qu'on ofTre a

radmiration de tous. » G'est ce droit que reclame M. de La Clos

pour examiner si M. de Vauban fut en effet un grand homme, et

si la generation presente lui doit de la reconnaissance. II ne

pense pas qu'on puisse compter dans les titres d'eloges du mare-

chal de Vauban, ni le projet de Dime royale public sous son

nom, mais que les ecrivains les plus cel^bres ne croient pas 6tre

de lui, ni ces volumineuses oisiveth, que M. de Fontenelle, si

accoutume a louer, n'ose citer lui-meme que comme des esp^ces

de songes. II ne le considere que comme guerrier, comme inge-

nieur.

M. de La Clos convient que dans la partie de I'attaque des

places M. de Vauban s'est veritablement distingue; qu'en ce

genre il a fait plus que perfectionner, qu'il a cree I'art ; mais il

demande ensuite qui pourra le louer, passant toute sa vie a for-

tifier, et ne faisant pas faire un pas a Tart de la fortification? qui

pourra le louer, enterrant les millions avec une effrayante pro-

digalite', pour elever d'une main ces memes places qu'il renver-

sait de Tautre si facilement? qui pourra enfm le louer, coutant

k la France plus de la moitie de la dette actuelle de I'liltat, pour

laisser a decouvert une partie de ses fronti^res, et ne donner k

I'autre que de faibles defenses, dont rinsuffisance a ete si bien

connue et si souvent prouvee par lui-meme?

Le syst^me de fortification, qu'on appelle le systtoe de

M. de Vauban, n'est autre, suivant M. de La Clos, que le syst^me

bastionne connu d^s la fin du xv® siecle, deja reguli^rement

execute, en 1567, a la citadelle d'Anvers, adopte successivement,

et seulement avec quelques leg^res differences, par tous les pre-

decesseurs de M. de Vauban, et auquel celui-cin'a fait comme eux

que quelques changements, dont encore on pourrait contester le

merite et I'importance.

En nous dispensant de suivre I'auteur dans le detail de cette

discussion, nous observerons qu'elle porte essentiellement sur

ce principe, qui parait d'une verite incontestable, c'est que la

1. Non pas dans I'ex^cution; car M. de La Clos le loue lui-m6me, h. la fin de sa

Lettrc, de I'ordre et de r^conomie qu'il a su dtablir dans tous les travaux dont il

a cu la direction; avantage d'autant plus grand qu'il a toujours subsiste dci)ui(s.

(Meister.)
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veritable fortification doil suppleer egalement au nombre et

m^me a la qualite des troupes, ainsi qu'au genie des comman-
dants; M. de La Clos cherche k prouver que les m^thodes suivies

par M. de Vauban sont bien eloignees de reraplir ce triple objet.

Quoique la lettre dont on vient d*avoir I'honneur de vous

rendre compteaitet6envoy^eimprim6eiMessieui*s les Quarante,

elle ne s'est point encore vendue publiquement. II n*y a gufere

lieu de croire que I'Acad^mie veuille priver sur cette reclamation

M. de Vauban du prix qu'elle lui a deceme ; mais le ton de la

loltre n'a pu deplaire k cette compagnie; 11 est sage, mesur^,

plein m^me de respect et de veneration pour elle et pour Tau-

guste minist^re que la nation semble lui avoir confie desormais,

celui de prononcer les jugements de la posterity.

VERS

DB M. LE COMTE DE RIVAROL A H. BOZE,

SUR LE PORTRAIT DE LOUIS XVI,

GRAV£ PAR M. HENRIQUEZ.

Alexandre, jaloux de rimmortalit^,

Se r^serva la main d'Apelle,

Afin qu*un peintre si fiddle

Le rendit tout entier k la post6rit6.

Bezel le ciel te garde un destia plus prospdre.

Apelle ne peignit que Teffroi de la terre.

Plus fortun6 que lui, tu peins un jeune roi

De qui la gloire sans seconde

Sera d'avoir partout fait respecter sa loi

Sans coQter une larme au monde.

I — L*Academic franchise ayant donn^ cette ann^e k M. Rou-

rher, auteur du Poeme des moisy le prix d'encouragement

'[u'elle avail donned Tannic dernifere assez I6g6renient k M. de

Munille, un satirique, sans doute fort injuste, a fait k ce sujet

I't^pigramme suivaote :

A MESSIEURS LES QUARANTE.

Jur^s-priseurs de mots en vers ainsi qu*en prose,

Vous que le dieu du PInde autrefois, et pour cause,

Crut des Topioambous au milieu de Paris,
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Aprfes un si^cle entier voulez-vous I'Stre encore?

Dn Murville, un Roucher, s'honorent de vos prix;

Mais cet honneur vous d^shonore.

VERS

d'un ami de l'auteur de la Letlre d*un garde dui'oiK

L'histoire en a la preuve en mains,

C'est Texemple qui fait les hommes.
Si Dieu renvoyait les Remains

Dans le pauvre si^cle oii nous sommes,

Caton tournerait k tout vent,

Lucr^ce serait une fille,

Messaline irait au convent,

Et Brutus mSme ^ la Bastille.

— On a donne, le mardi 15 avril, sur le Theatre- Italien, la

premiere representation de VHabitant de la Guadeloupe, drame

en trois actes, de M. Mercier. Le fonds de ce nouveau drame

est tir6 d*un roman anglais intitule Miss Sidney Bidulpli. Le

tableau moral qu'il pr^sente, et dont la society ne fournit que

trop souvent le module, etait bien fait pour assurer a cet ouvrage

le succes qu'il vient d'obtenir.

On a supprim^, a la representation de cette pi^ce, imprim^e

depuis un an, une foule de reflexions et de longues moralites,

qu'on reprochera toujours a M. Mercier d'avoir trop prodiguees

dans ses ouvrages dramatiques ; mais ces changements qui, en

resserrant Taction, lui ont donne plus de rapidite, n'ont pu em-

pecher que I'interet du troisi^me acte ne fut presque nul ; il

cesse a 1'instant ou Vanglenne avoue k sa cousine qu'il a une

fortune immense, qu'il veut la partager avec elle, et qu'il n'a

jou6 le role d'indigent que pour eprouver le caract^re et les

sentiments de sa famille. Si I'auteur eut renvoye cet aveu au troi-

si^me acte, s'il eut attendu la presence de M. et M"® Dortigny

pour le faire, cette suspension, qu'il aurait 6te facile de menager,

eut prolonge I'interet, en eut repandu davantage sur ce troisi^me

1. C'est une brochure * destin^e a servir de suite au Mcraoire de M. de Luchet,

sur le comte de Cagliostro.Les critiques de ce pamphlet sont beaucoup plu8am6re8

qu'ellcs ne sont piquantes et spirituelles. Le bruit s'6tait r(5pandu que I'auteur

avait 6t6 mis h. Bic6trej majs ce bruit est faux. (Meister.)

* Par P. Manuel.
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acte, qui, tel qu*il est, n'oflre aux spectateurs que la punition de

M. et M"" Dortigny, presque effectuee, ou du moins tout k fait

prevue, d^s la fin du second acte.

— La Physicienne^ comedie en un acte et en vers, est de

M. de La Montagne, auteur de VEnthousiaste^ et de quelques

autres pieces qui ont eu a rAmbigu-Comique un succ^s dis-

tingue. L'auteur ne comptait pas que celle-ci dut pr^tendre k de

plus hautes destinees; mais les Comediens fran(jais y ont cru

reconnaltre un talent dont il leur convenait dc s'emparer; et

comme notre poete paraissait fort press^ d*argent, ils ont eu

rhonnetete de lui payer d'avance la somme qu*aurait pu lui

valoir un nouveau succ^s au boulevard.

La Physicienne a 6t6 donn^e, pour la premiere fois, au

Theatre-Fran(^ais, le jeudi 16 mars Plusieurs traits des premieres

scenes ont ^t^ fort applaudis, mais le reste a fort d6plu ; la pi^ce

a 6te retiree : on a essay6 d'y faire des corrections, et ce n'est

que le vendredi 5 mai qu'elle a reparu. Quoiqu'elle manque

toujours d'intrigue, quoique les scenes s'y succfedent Tune k

I'autre sans aucune liaison, sans aucune forme dramatique, on y

a Irouv^ des saillies heureuses, des vers bien tournes, quelques-

uns meme d'un style vraiment propre au genre comique. Les

spectateurs de cette seconde representation, pen nombreux k la

j

v^ritc^, mais, comme on dit, bien choisis, non contents d'ap-

• 'iiidir tout ce qui pouvait 6tre susceptible d'applaudissement,

; fini par demander 1' auteur a grands cris; il a paru, il s'est

I

avanc6 jusque sur le devant de la sc^ne, et apr^s 6tre rest^ la plu-

i.rs minutes, tremblant et courbe jusqu*^ terre, il s'est permis

xpriiner au public I'exc^s de sa reconnaissance. « Je suis,

messieurs, a-t-il dit en balbutiant, je suis p6n6tr6 de votre in-

dulgence; elle seule pent m'accorder des honneurs qui ne sent

'^'w qu*i nos maitres... »> Jeune homme, n*eut-il pas et^ plus

••nt etplus modeste de garder le silence, de demeurer cach6

; lifere la coulisse, que de venir mendier des suffrages dans une

IMj.^iure si bumble et si grotesque?

Le titre de la pi^ce dit assez quel en est le sujet. On y a

voulu fronder le ridicule d'une femme qui aflfichc la manie de la

science physique, electrique, magnetiquc, a^rostalique, etc.

1. Petite caricature dc la Metromanit. (Mei5m.)
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D*assez jolis couplets terminent cette bagatelle; void un de ceux

qui a le plus reussi :

Mesdames, malgr6 vos censeurs,

Votre savoir nous enchante.

II s'embellit des sons flatteurs

De votre voix touchante.

Vos talents doivent s'employer

Dans nos cours de physique :

Deux beaux yeux sont le vrai foyer

De la flamme 61ectrique.

Nous aimons mieux quelques traits du dialogue entre le p6re

et Tamant; ce dernier, pour caresser la vanite paternelle de

M. Siphon, qui trouve qu'il y a beaucoup de rapport entre le

caract^re de sa fiUe et le sien, lui dit bonnement :

Toujours en vous voyant Ton vous croira son p6re.

Nous sommes, repond celui-ci avec une sorte de regret assez

comique,

Nous sommes dans un temps ou Ton ne croit plus rien.

Je voudrais, dit encore le bonhomme en parlant des preten-

tions de nos femmes de lettres,

Je voudrais qu'en parlant cet Strange jargon

II leur vInt tout k coup de la barbe au menton, etc.

— La seance publique de I'Academie fran^aise, le jeudi

27 avril, sans etre aussi brillante que la derni^re*, n'a gu^re ete

moins nombreuse. On etait egalement curieux de savoir comment

s'y prendrait M. Sedaine pour se reconcilier avec le style acade-

mique, et comment son ami, M. Lemierre, le saurait louer

dignement sans deroger aux principes de la Gompagnie, qu'il

avait ce jour-la I'honneur de presider. Le discours de M. Sedaine

n*est pas mieux ecrit que ses autres ouvrages; mais il a paru

d'une modestie et d'une simplicite faites pour desarmer la cri-

tique ; aussi a-t-il ete 6coute en general avec une grande indul -

1. Pour la reception de M. de Guibert. (Meister.)
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gence. Le seul endroit qu'on ait distingue par des applaudis-

sements qui ont du embarrasser 1'amour-propre de I'orateur esi

celui ou il fait une esp^ce d'amende honorable pour tous les

defauts reproches k sa mani^re d'ecrire : « J'avoue, dit-il avec

on elegance accoutum^e, que les reproches qui m*ont iH^ faits

i>nt H^ justes, eussd-je dans ma conscience des raisons k leur

opposer, etc. »

En parlant des travaux que Tacademicien qu'il remplace avail

prepares pour la nouvelle EnrydopHie^ M. Sedaine a cru devoir

faire une digression eloquente sur les premiere auteurs de C3

monument immortel : Tintention du raorceau est excellente,

mais le mouvement en est un peu gauche. Apr^s avoir rendu ;i

Diderot et d'Alembert I'hommage qui leur est du, apr^s avoir

(lit d'eux, hornmcs pour nous, ils ne seront des dicux que pour

les siddes futurs^ il s'est sans doute un peu trop presse de so

placer a leur suite : « Pardonnez, messieurs, dit-il, cette digres-

sion presque involontaire ; en rappelant le grand ouvrage de

VEnryrlop^die, pouvais-je ne pas citer ces hommes si recom-

mandables, et auxquels, permettez-moi de le dire, m*ont associi*

les bont^s et les bienfaits de la souveraine du Nord... » Ce qu'il

ajoute est infiniment mieux, parce que rien n'est plus vrai.

(( J'aurais resiste peut-6tre alavanite de le pubHer dans cette

assemblee, si cette distinction ne concourait pas k justifier le

( hoix dont vous m'avez honore. »

On s'attendait bien k trouver dans la r^ponse de M. Lemierrc

<( de I'esprit et de I'originalit^; mais, il faut Tavouer, on n*a pas

•te peu surpris d'y trouver encore infiniment de gout, de la grdce,

pout-Stre m6me plus de douceur et d'harmonie qu'il n'en eut

jamais dans ses vei*s. II a eu Fart de rappeler si heureusemeni

tous les ouvrages du r^cipiendaire, que, gr&ce k la mani^re inge-

nieuse et piquante dont il a su en presenter le souvenir, on a

cru les voir rasscmbl^s autour de lui comme autant de trophies

de ses nonibrcux succ6s. Des reproches dont M. Sedaine venaii

de reconnaitre lui-m6me la justice de si bonne foi, il a eu Tadressr

[)lus aimable encore de faire naltre la louange la plus (latteuse,

la plus fine et la plus juste en m6me temps : « L'aveu, lui dit-il,

que vous venez de faire... vous excuse et vous honore, etparmi

vos litres de gloire vous aviez seul pour ainsi dire le droit d'in-

sullerivotrepropre triomphe. Vous n'ignoriczpas que, si I'acteur
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ne doit voir sur la sc^ne que son interlocuteur, I'auteiir ne doit

jamais perdre le spectateur de vue. Doue d'un tact aussi prompt
que delicat, il veut trouver dans I'expression ce coloris qui est

au style ce qu'est a de certains fruits la fleur qui lescouvre. Mais

il est aise d'apercevoir que par une sorte de defiance de vous-

nieme vous vous ^tes abstenu de dire tout ce que vous pouviez

faire sous-entendre, et que par d'adroites reticences, par le jeu

de la pantomime, par des repos, par Taction, vous avez su eviter

une partie des difficultes de Tart d'ecrire; toutefois I'expression

dans les moments d'effet ne vous a point abandonne, et le mot

propre, celui du cceur, qui peint tout un caract^re ou recapitule

toute une situation, ne vous a jamais echappe... Aussi cette

Compagnie, depositaire de la langue, s'est-elle souvenue que si

elle se fait une loi de couronner les talents qui ont contribue a la

perfection du langage, elle devait aussi ses palmes a Timagina-

tion, au naturel et k 1'entente raisonnee du theatre, etc. »

Si M. Lemierre n'a pu repandre le meme interet dans I'eloge

de Tacad^micien auquel M. Sedaine a succede, il n'y a pas mis

moins de mesure ni moins d' esprit. Voici ce qu'il dit de son prin-

cipal ouvrage, le Poeme sur Vart de peindrc : « Au milieu des

details techniques et de pure instruction qui ne pouvaient prendre

la couleur poetique, on rencontre des details d'agrement ou I'in-

spiration se fait sentir. Ainsi sur des penchants escarpes et h6-

risses de plantes tristes mais salutaires, I'oeil est rejoui d'espace

en espace a la vue de quelques fleurs ecloses d'elles-memes au

milieu des tresors d'une utile vegetation. »

Apr^s avoir peint les charmes de la qualite qui distinguait le

plus son caract^re : « Quel devait etre, ajoute-t-il, M. Watelet,

doux naturellement et cultivant encore les arts, puisque leur eflet

est d'adoucir les caract^res meme sauvages, comme le ciseau du

sculpteur amollit le marbre, comme a I'aide du feu Ton tourne

et Ton assouplit les metaux ! La douceur de M. Watelet influa

jusque sur les sentiments d'adversion dont il est malaise de se

defendre dans le cours de la vie, et jamais son eloignement pour

ceux dont il avait a se plaindre ne put aller jusqu'a la haine... »

M. I'abbe Delille devait terminer cette seance academique par

la lecture d'un chant de son Pocme sur V imagination ^ mais,

apres avoir bien dine chez M. de Montesquieu, apr^s s'etre laisse

conduire par lui jusqu'a la porte de I'Academie, il s'est echappe
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comme un ecolier. On a determine M. le secretaire perp^tuel* k

reraplacer ce vide par la lecture d'un morceau de prose sur le

gout; ce morceau, destine pour la nouvelle Enn/rlopMie, est

plein de vues fines et profondes, mais n'a pas fait un grand effet,

parce que, en voulant suivre une marche trfes-m^thodique,

I'auteur s'est vu oblige de remonter k une suite d'id^es ou trop

abstraites ou trop elementaires pour int^resser la classe la plus

nombreuse de ses auditeurs.

— Mhnoires d'Amie de Gonzfrgue, princesse Palatine^ un

volume in-12. Des Memoires originaux d'Anne de Gonzague

seraient probablement assez mal Merits, on pent le pr^sumer du
moins sur le seul morceau authentique qui nous soit rest^ d'elle,

lo recit de sa convei*sion* ; mais que d*anecdotes curieuses, que

de choses piquantes en plus d'un genre n*y trouverait-on pas, k

en juger par le portrait qu'a fait d'elle le cardinal de Retz!

« M™® la princesse Palatine estimait autant la galanterie qu'elle

en aimait le solide. Je ne crois pas que la reine Elisabeth d'An-

gleten'e ait eu plus de capacite pour conduire un fitat. Je Tai

vue dans la faction, je I'ai vue dans le cabinet, et je lui ai trouv6

partout egalement de la sincerite. »

Les Memoires que nous avons I'honneur de vous annoncer, k

quelques petites negligences pr6s, sont parfaitement bien ecrits,

et le style et le ton en sont aussi modernes que le langage. On

n'y trouve aucun trait qui ne soit connu, rien qui paraisse ap-

partenir v^ritablement k la mani^re de voir de la princesse Pala-

tine. Est-il naturel de penser qu'avec un caract^re si marqu6,

des relations si in limes avec les principaux personnages du temps,

la confiance des deux partis, une franchise d'ailleurs si univer-

sellement reconnue, la princesse Palatine n'eiit dit dans ses

Memoires que des choses qu'on trouve partout? L'ecrivain ing6-

nieux qui a os(^ prendre un masque si spirituel ne s'est pas flatt^

sans doute de sauver une pareille invraisemblance parcelte mul-

titude de lacunes, qui sOrement lui ont coiit6 moins de regrets

qu'elles n'en laissent aux lecteurs. On voit qu'il n'a pris aucune

peine, aucun soin pour donner k sa petite fraude litteraire I'es-

1. Marmontel.

2. On trouve encore dans le Recueil des lct(re» du comtc de RuMKV-Rabutiu une
lettre de la princesse Palatine, donl le style n'a certainemcnt aucun rapport avoc
celui des Memoires. (BfEisTSR.)
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pfece de credit dont elle 6tait susceptible, et Ton est tent^ de

penser qu'il aurait m6me et6 fache de tromper trop longtemps

ses lecteurs. On se gardera done bien de lui reprocher trop se-

rieusement quelques anachronismes qu'il lui eut ete si facile

d'eviter, comme la conversation que la princesse est supposee

avoir avec le coadjuteur avant leur connaissance, la soumission

respectueuse qu'elle annonce pour I'autorite des Arnaud a une

epoque, en 1630, ou les Arnaud n'avaient encore rien fait qui

put les faire citer comme des autorites, etc.

Le seul fait que nous ayons trouve dans ces M^moires, dont

nousne nous rappelons pas avoir vu aucune trace dans d'autres

ecrits du temps, c*est I'avis donn6 a M. le Prince, par le cardinal,

qu'il y avait des gens apostes par le due de Beaufort et le

coadjuteur pour I'assassiner. « Un des ministres, ajouterit nos

Memoires, le confirma. On I'engagea, pour savoir a quoi s'en

tenir, d'envoyer son carrosse vers la place Dauphine ; un coup

fut tire sur la voiture du prince, et un laquais qui etait dedans

fut tue, a ce qu'on assure. Les uns ont cru que M. le prince avait

jou6 cette comedie pour avoir un motif de poursuivre les chefs

de la Fronde; les autres, que c' etait une ruse du cardinal pour

opposer le prince aux frondeurs et les animer k jamais centre

lui par le soup^on qu'il jetterait sur eux... » II faut convenir

que, si c'est une pure fiction de I'ecrivain, elle passe un peu les

limites ou doit se renfermer le talent d'inventer I'histoire.

Quand 1'anecdote de M^^ de Rhodes, citee dans ces Memoires,

n'aurait pas plus de realite, on serait toujours dispose a I'accueillir

plus favorablement; supposee ou non, elle est dans les moeurs et

dans les usages de cette epoque singuli^re de notre histoire*.

1. M"" de Rhodes se pr^sente un jour, d6guis6e en religieux augustln, chez

la princesse Palatine, qui relevait a peine de couches. Elle s'agenouilla pr6s de

on lit et I'cntretint si longtemps, a voix basse, d'intrigues politiques, que les

gens d'Anncde Gonzague crurent a une confession in extremis et firent irruption,

tout en larmes, dans sa chambre. M™® de Rhodes n'osait plus se relever et so

cachait de son micux la figure avec son mouchoirj la princesse, qui avait grande

envie de rire, se d6cida enfln k dire k ses gens que ce religieux 6tait venu I'entrc-

tenir d'affaires tcmporelles, et les invita k le reconduire au carrosse qui I'avait

amend; M"** de Rhodes, tenant toujours son mouchoir sur son visage et le capu-

chon baissd, y retrouva un de ses amants egalemont d6guis6 en moine. Cette

aventure n'est pas mentionnee dans les anecdotiers etdans les historiens du temps

;

nous avons inutilemcnt feuilletd Saint-Simon, Tallcmant des R6aux et le chan-
sonnier de Maurepas.
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On a remarqu^ dans les pr^tendus Memoires de la princesse

Palatine plusieurs portraits d'une touche fine et piquante; mais

le plus grand nombre de ces portraits nous a paru caique tr6s-

sensiblement, quoique d'une main habile et l^g^re, sur ceux

qu'on trouve dans les Memoires du cardinal de Retz : cetle imi-

tation est surtout bien frappante dans celui de M. de Turenne.

L'auteur des nouveaux Memoires dit de lui : « II avail un certain

embarras qui jetait de I'obscurite et de Tincertitude dans ses dis-

cours... ; on le deviuait en quelque sorte plus qu*on ne le con-

naissait. Les occasions se presentaient, et il se montrait sup6-

rieur kce qu'on avait pr^sum^ de lui... » Le cardinal de Retz

avait dit de M. de Turenne : « II a toujours eu en tout, comme
en son parler, de certaines obscurites qui ne se sont d^velopp^es

que dans les occasions, mais qui ne s*y sont jamais developp^es

qu'a sa gloire. »

Si Ton ne reconnatt gu^re dans ces Memoires le vrai carac-

tfere de la princesse Palatine, ils n*en portent "pas moins I'em-

preinte d*un caract^re fort distingue ; mais sous ce rapport-la

m6me on pourrait reprocher k Tauteur de n*y avoir pas mis au-

tant de talent que d'esprit. Voici quelques-uns des traits qui nous

ont semble perdre le moins k etre isol6s :

« L'intenalle qui separe les rois des autres hommes, qu'ils

sont habitues k ne voir que dans une attitude de soumission, ne

leur permet gu6re de connaitre avec precision I'epoque oii

Tobeissance peut se changer en opposition, la soumission en

audace. »

« Une reputation ^clatante, lorsque les hommes ont le temps

de reflechir, nuit plus que les grands ddfauts. 11 faut que les

6v6nements impr6vus et soudains 6l6vent les gens d'un m6rite

sup^rieur, sans quoi chacun songe k n'avoir pas un rival qui

Tembarrasse et obscurcisse son m6rite. »

« J'ai souvent remarqu6 que les factions sont comme le gros

jeu et comme tous les grands int6r6ts, qui font disparaltre les

distances et mettent tout de niveau dans les moments de besoin

et d'enthousiasme. »

« M. (le La Rochefoucauld apercevait dans tout ramour-

propre de sa princesse, M"* de Longueville, et le voyait sans

cesse faireroflTice de son cceur et de ses sens... M. de La Roche-

foucauld est un peu suspect; il est comme ces m^dccins qui,
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dans toutes les maladies, voient celle qu'ils ont le plus particu-

li^rement 6tudiee, etc. »

Pour faire juger de I'interet et surtout de la curiosite qu*a

excites cet ouvrage anonyme, il sufiira sans doute de dire que

des soup^ons 6galement vagues Font donne tour k tour a M"* de

Sommery, kM.de Rulhi^re, kU. de Malesherbes, kM.de Mon-

tesquieu, a M. I'abbe de Perigord, k M. Necker, au comte de

Guibert. Le seul point sur lequel tant d'opinions si diverses

semblent tomber d'accord, c'est de I'attribuer plutotk un homme
du monde qu'k un homme de lettres ^

.

— Voyages de M, le marquis de Chastetlux dans VAmi-
rique septentrionale, dans les ann^es 1780, 1781 et 1782, avec

cette epigraphe : Multorumque hominum vidit urbes, et mores

cognovit. (Odyss. Lib. 1.)

Deux volumes in -8°, avec des cartes r^digees par M. Dezo-

teux, officier d'etat-major de I'armee, et qui, ayant fait la der-

niere guerre en Amerique, en qualite d'aide de camp de M. de

Rochambeau, a parcouru lui-meme la plus grande partie des

lieux indiques dans ces cartes.

II parait certain que,lorsque I'auteurecrivit le journal de ses

voyages, il ne I'avait redige que pour lui-meme et pour ses

amis ; mais la curiosite qu'inspirait alors tout ce qui avait rapport

a TAm^rique en multiplia bientdt les copies, et sur les instances

de M. de Grimm il voulut bien consentir lui-meme qu'on en in-

serat plusieurs morceaux detaches dans le Journal de lecture

qui s'imprime a Gotha^ Quoiqu'on eut Fatten tion, pour ne leur

donner aucune suite, de les tirer indifferemment du premier et

du second voyage, afm d'eviter que quelque libraire etranger

n*entreprit de les rassembler, cette precaution a et6 inutile ; un

imprimeur de Gassel a reuni ces morceaux detaches et les a

publics sous le titre de Voyages de M. le chevalier de Clias-

telluXj nom que portait encore I'auteur il y a deux ans. G'est la

publicity d'une edition aussi mutilee, aussi informe, qui a deter-

1. L'auteur 6tait M. Senac deMeilhan, intendant de Lille, qui a public plusieurs

autres ouvrages. {Premiers editeurs.) — Mcister le nomme lui-m6me plus loin

;

voyez Janvier 1787.

2. Le veritable titre de co journal, fond6 par Otto Reichard, est Cahiers de

lecture, fees cahiers parurent de 1784 k 1794, et forment 36 vol. in-8° et in-12.

Ce recueil curieux, et trfes-peu connu en France, renferme en outre des planches,

des portraits et des morceaux de musique.
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mine Tauteur a en faire paraitre une plus complete et plus soi-

gnee; c*est celle que nous avons I'honneur de vous annoncer.

Elle ne manquera pas d'etre jugee avec une extreme rigueur

;

on sera surpris sans doute que, publi^e par lui-m6me ou du

moins de son aveu, il ne I'ait pas revue avec plus de s6v4rit6,

qu'il n'en ait pas retranche cette foule de details qui, lout inte-

ressants qu'ils sont pour Tamitie, ne le sont presque jamais pour

le public, et n'ont pas m^me toujoui*s ce caract^re de simpliciie

ou de naivete qui pourrait seul leur prater quelque charme.

Malgre ces reproches, nous oserons rep^ter ici ce que nous

croyons avoir dej^ dit precedemment, c'est qu*il n'existe aucun

livre encore plus propre a donner une id6e juste et de la nature

du pays qu'habitentces nouveaux republicains, etdeleurs dilTe-

rentes relations, morales ou politiques.

VERS

SDR LA MURAILLE DE PARIS.

H<51asl petits moutons, que vous 6tes heureuxl

Lorsque de vos bergers les soins industrieux

Forment autour de vous renceinte tut^laire

Qui doit vous garantir de la dent meurtri(»re

Des renards et des loups, vos cruels ennemis,

Vous dites : Les bergers sont nos meilleurs amis.

Mais si ces mfimes loups avaient form6 Tenceinte

Pour vous mieux d6vorer sans p6ril et sans crainte

Du berger vigilant, de la garde des chiens.

Que seriez-vous, h^las?... De pauvres Parisiens.

JUIN.

A la mode de faire des synonymes a succ^d^ celle de faire

des Folles^. Ne devait-on pas craindre que le premier de ces

1. Cette mode, provoqute tans doate par le triomphe de M"** Dugaioo dans

Nina, innpira & divers litterateurs pluiieors nouvcllet ayant (outc* pour heroine

une follepar amour, Ces rdcita ast«i monotones ont 6i6 rocueillis, la m^meanniVc,

en un volume in-18 intituld l«t FoUu $9ntim$ntakt ou let tgartmnnU die V$t-
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amusements ne fmit par donner k I'esprit une justesse dont la

soci^te eut sans doute 6te fort embarrassee? La peinture d'un

sentiment exalte jusqu'k la folie est bien plus digne d'un si6cle

qui semble avoir mis sa gloire a ^tre de tous les si^cles le plus

sensible. Les deux Folles que nous avons I'honneur de vous en-

voyer ne nous ont 6t6 communiquees que sous le sceau du

mystere; mais, en confiant ce secret k nos feuilles, nous ne

croyons point Tavoir trahi.

LA FOLLE DE LA FORET DE SENART,

PAR M™" LA BARONNE DE STAEL.

Je me promenais, il y a quelque temps, dans la for^t de

Senart, et mes reveries m'avaient entraine dans I'epaisseur des

bois. J'etais importune par I'eclat du soleil, et je cherchais un

jour sombre comme ma pens6e. J'apergus k quelques pas de

moi une femme endormie. L'imagination montee par plusieurs

heures de solitude, cet evenement fort simple me frappa; je

voyais tout avec emotion, et mon cceur attendri s'ouvrait a toutes

les sensations. Je m*approchai d'elle. Ses cheveux epars cou-

vraient une partie de son visage ; I'elegance de ses vetements sem-

blait annoncer un rang distingue ; mais il regnait dans sa parure

un desordre que Tart n'avait point prepare, et qui semblait

plutot Teffet d'une agitation violente. Elle etait jeune, je le re-

connus aux formes de son visage; mais cet eclat desileurs, orne-

ment du printemps de la vie, n'embellissait plus ses traits ; sa

fraicheur ne ravissait plus les yeux, I'expression de sa figure en

faisait le charme ; sa beaute semblait toute morale, et c' etait au

coeur qu'on en recevait I'impression. Je la regardais avec atten-

drissement; ses yeux fermes exprimaient encore la douleur, et

son sommeil paraissait plutot Taflaissement de la nature que son

repos. Elle se r^veilla d'elle-meme, elle ne pouvait dormir long-

temps; en me voyant elle fit un cri, saisit precipitamment un

voile 6pais qu'elle avait pr^s d'elle, le jeta sur son visage et

s'eloigna. Je la suivis : « Madame, lui dis-je, apprenez-moi, de

prit par le coeur (deux frontispices diflf^rents et anonymes : Fun d'eux repr^sen-

tant une jeune femme travestie lorgnC'e par un vieillard, est assez joli). Le mfeme

6diteur, Royez, fit encore paraitre en 1786 les NouveUes Folks sentimentales,

avec ua frontispice de sa composition.
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grace, d'ou nait Teffroi que je vous inspire. — L'effroi! me
repondit-elle, l'effroi!... Non, c'est moi... ce n*est pas vous...

vous restez, vous ne fuyez pas... Vous ne m'avez done pas vue?

— Pardonnez-moi, lui dis-je; pendant votre sommeil j*6tais

pr^s de vous. — Helas I me r^pondit-elle, puisque vous m'avez

vue, vous allez me quitter. Mon voile ! mon voile ! pourquoi ne

I'avais-je pas? Celui-la m'aurait plaint, il a I'air sensible. —
Vous ne vous trompez pas, lui dis-je, madame; vous m'inspirez

I'interet le plus tendre. — C'est impossible! s*6cria-t-elle, c*est

impossible ! Vous ne savez done pas qu'on ne pent s'inleresser k

moi, ou du moins e*est un instant, apr6s on s'eloigne; pendant

eet instant-la je vous dirai tout, . . » En aehevant ee& mots, elle

se tut. Son voile mal rattaehe me laissait apercevoir son visage.

Lne absenee totale de pensees la plongea d'abord dans une reve-

rie vague et sans objet. Les mouvements de ses yeux ensuite

exprim^rent suceessivement le retour de ses idees, mais les mots

lui manquaient. Elle remuait les levres; une puissanee surnatu-

relle semblait Her sa langue ; elle faisait des efforts inutiles, et

tons ses traits peignaient Timpatienee et la douleur. « Vous

voyez, me dit-elle, je pense, je pleure, mais je ne peux plus

parler; questionnez-moi, eela m'aidera. Je ne sais par ou eom-

meneer; eependant 11 n'y aqu'une ehose, qu'une seule ehose k

dire; quand vous la saurez, vous saurez tout de moi. Qui est-ce

qui a plus d'une idee? La votre a vous quelle est-elle? la mienne

je la sens partout; 6tez-la-moi, prenez-la; quand vous en aurez

deux, vous serez plus heureux, et moi je vous devrai tout. —
N'avez-vous pas, lui dis-je, des amis, des parents qui vous ae-

eompagnent, quivous eonsolent ?—Des parents I me r^pondit-elle

;

oui, j'ai mon p^re et ma m^re, mais je les ai quitt^s ; vous sentez

bien que je devais les quitter. — Les haissez-vous ? lui dis-je.

— Moi, les hair! Ah! Dieu, s'6eria-t-elle, je les aime; c'est pour

eela que je les ai quitt^s. Me voir est une peine, e'en est une

;

oui, e'en est une; vous le senlirez tout k I'heure... Si ce n'en

6tait pas une, il m'aurait aim6e ; pourquoi voulez-vous qu'il ne

m'eClt pas aim6e? — Ah ! lui dis-je, cet homme-14 sans doute est

un barbare. — Lui! Quelle injustice; s*6cria-t-elle, ce n'est pas

sa faute si j'inspire I'horreur ; mon ime, mon coeur lui convien-

nent; il aurait voulu m'aimer, et je ne sais quel sort funeste

I'entrainait loin de moi. — Vous haissait-il? — Oh! non, me
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r6pondit-elle ; cela n'etait pas si clair, et c'etait tout de m^me.
Quand je passais, il ne d^tournait pas les yeux, mais son coeur

ne battait pas ; il me repondait, mais je voyais bien qu'il ne

m'avait pas entendue ; il restait, mais ce n'etait plus enti^rement

lui; je le voyais toujours bon, sensible ratoe; mais c'etait pour

moi, ce n'etait pas pour lui. Au reste, c*est tout simple; si je

n'avais pas ce voile, vous vous en iriez aussi; car je fais peur. Je

ne le savais pas. Voyez I'erreur des femmes
; je ne les croyais

pas insensees... » Elle se mit k rire alors, et cette nouvelle

preuve d'egarement m'inspira plus de terreur que toutes les

autres; j'etais prepare k ses larmes; mais cette expression de

joie dans I'exc^s de la douleur en devint le plus horrible signe

;

son visage, tout charmant qu'il etait, me rappela ce souris qu'on

croit apercevoir dans les traits de la mort, et qui semble pro-

duit par une convulsion de douleur, ou par une sombre joie

encore plus effrayante. Je n'essayai point de lui faire quelques

vains compliments; I'aurais-je rassuree par mes louanges? Sa

folie 6tait au coeur, et mes paroles ne pouvaient y atteindre. Elle

me tint alors plusieurs discours sans suite, mais cependant sans

disparate; et, malgre la rapide succession des sentiments qui

I'agitaient, une seule pensee causait son egarement, et la priva-

tion de toutes les autres prouvait la perte de sa raison. « Vous

me plaignez, me dit-elle, je le vois; cela me fait du bien. II me
plaindrait, je crois, aussi ; mais cela ne serait pas de m^me, cela

ne me consolerait pas. Cependant je ne suis pas si malheureuse;

car j*ai une esperance depuis un certain temps, depuis que j'ai

quitte la maison de mon p6re; depuis, me dit-elle en portant la

main sur son coeur et la portant ensuite a la tete, que la pensee

qui 6tait \k est aussi 1^, j'ai une esperance. — Quelle est-elle?

lui dis-je avec empressement. — Ah ! me repondit-elle, vous

m'aiderez peut-etre k la hater. Comment fait-on? je le savais

autrefois, je I'ai oublie ; comment fait-on pour degager son ame

de ce visage, de cette figure qui fait qu'on me fuit? Car le moi

d'ici (dit-elle en me montrant son coeur) il I'aimera, j'en suis

sure. Si vous saviez un moyen moins lent que le mien, dites-le-

moi, je vous en prie. — De quel moyen vous servez-vous? lui

dis-je avec eifroi. — Ah ! me dit-elle, vous allez le savoir. Tons

les jours il chasse de ce cote. Une nombreuse compagnie d'hom-

mes, de femmes est avec lui; plein de charmes, brillant de
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gaiete, il plait a tous, il parle a tous ; moi je mo cache dans une

petite cabane et je le vois passer. D'abord je fuyais sa vue; mais

depuis que j'ai decouvert que cela me faisait au coeur un mouve-

ment qui semblait le separer de mon corps, j*y retourne tous

les jours; quelquefois je crois que le moment est venu, je m'e-

vanouis; mais je reviens k moi, et cela m'afllige. Si vous savez

une autre maniere plus prompte, dites-le-moi ; quelle serait ma
joie alors! il m'aimera alors! mais vous ne me le direz pas; dejk

I'instant est passe; deja vous me haissez... » En achevant ces

mots elle fondit en larmes. J'essayai de la calmer par les plus

tendres expressions d'inter^t ; mais dans ce moment un cor re-

tentit dans la foret; a ce son, un tremblement universel la saisit

;

les battements de son coeur soulevaient sa robe ; elle echappa de

mes mains, et s'enfuyant avec une rapidite surnaturelle : « Feli-

citez-moi, s'ecria-t-elle, felicitez-moi ; k mon emotion, k mon

saisissement, je le sens, je le crois, I'instant de la delivrance est

arrive! c*est aujourd'hui, c'est aujourd'hui' »

LA FOLI.E DK SAINT-JOSEPH,

PAR M. LC CHEVALIER DE GRAVK '.

11 etait deux heures du matin, le r^verb^re suspendu au

milieu de la cour commencait a s'eteindre
;
je me retirais du c6t6

de mon appartement, lorsquc je crus entendre quelque bruit au

bas du grand escalier; je criai deux fois : <« Qui 6tes-vous? que

faites-vous la? » Une voix douce et touchante me r^pondit : « C'est

moi : vous voyez bien que je I'attends. »

Gomme je n'^tais pas celui qu'on attendait, j'allais continuer

mon chemin lorsque la mSme voix me dit : « ficoutez done, ve-

iiez, et ne faites pas de bruit. » Je m'approchai, et pr6s de la

(Icrni^re marche, derri6re le pilier, j*aper(^us une femme v6tue

le uoir, une ceinture blanche ct les chevcux epars.

« ^coutez, me dit-elle en me prenant la main, je ne vous fais

pas de mal ; eh bien, ne m'cn faites pas. Je n*ai rien derange k

votre escalier; je suis dans un petit coin, on ne peut m'y voir;

1. I..JI iiouvcllo dti chovAlicr dc Crave a utu recucillio ilann les Folies ienti-

mentalesi ccllc do M"* dc SlaCl no flKurc pa« datiM son OKutrex romplHes publke*

parson flls (IS^O-lH^l. 17 vol. in-8").

XIV. ti
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cela ne nuit apersonne. Qu'il ne le sache jamais; bientot il des-

ceudra, je le verrai et je m'en irai. »

A chaque mot, ma surprise augmemait. Je cherchais en vain

ce qui pourrait me faire reconnaitre cette infortunee ; sa voix

m'etait aussi inconnue que ce qu'il m'elait possible d'apercevoir

de son exterieur. Elle continuait de me parler; mais ses idees se

confondaient, et je ne voyais plus que le desordi'e de sa tete et

les peines de son coeur.

Je Tinterrompis et j'essayai de la ramener a notre situation.

« Si quelqu'un vous avait vue avant moi sur Tescalier... ! — Ah I

me dit-elle, je vois bien que vous n'etes pas au fait ; il n'y a que

lui qui soit quelqu'un, et tout le reste n'est rien ; et quand il s'en

va il ne fait pas comme vous, il n'ecoute pas ce qu'il entend;

il n'entend que celle qui est la-haut. Autrefois c'etait moi...

aujourd'hui c'est elle; mais cela ne durera pas... » En disantcela,

elle tirait un medallion de son sein, qu'elle serrait avec force.

Dans ce moment, nous entendimes une porte s'ouvrir, et un

laquais, tenant une lumiere au haut de la rampe, me fit distin-

guer un jeune homme qui descendait leg^rement.

Appuyee pres de moi, sa malheureuse victime tremblait de

tout son corps ; a peine nous eut-il depasses que ses forces ache-

verent de I'abandonner : elle tomba sur les marches pres du pilier

qui nous cachait. Je voulais appeler du secours, la crainte de la

compromettre me retint; je la pris dans mes bras; elle etait sans

connaissance ;
j 'avals un flacon de sel d'Angleterre, je le lui fis

respirer. Elle parut se ranimer un pen
; je tenais ses deux mains

dans une des miennes, de 1'autre je soutenais sa tete. A mesure

qu'elle revenait a elle, ses nerfs lui faisaient eprouver des tres-

saillements convulsifs. Deux fois je I'entendis soupirer; sa poi-

trine etait oppressee; les sons qu'elle croyait former s'eteignaient

par la douleur. Enfm, apr^s quelques moments d'un silence que

je n'osais interrompre : « l^coutez, me dit-elle, je le sens bien,

j'aurais du vous prevenir. L'accident qui vient de m'arriver vous

aura inquiete ; car vous 6tes bon et vous avez eu peur, et je ne

m'en etonne pas ; j'etais comme vous, j'avais peur aussi quand

cela m'arrivait; je croyais que j'allais mourir; j'en etais au

desespoir : cela m'aurait ote le seul moyen de le voir, et c'est

tout ce qui me reste; mais j'ai decouvert, oui, j'ai decouvert que

je ne peux mourir. Tout a I'heure, quand il a passe, je me suis
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quittee pour aller a lui; s'il mourait, je mourrais aussi; mais

sans cela c'est impossible ; on ne meurt que la ou I'on vit, et ce

n est pas en moi, c*est en lui que j'existe. 11 y a quelque temps

j'etais folic, oui, bien foUe; et cela ne vous etonnera pas, c'etait

alors qu'il commencait a monter cet escalier. J'ai fait tout ce

qu'on peut faire dans le desespoir, tout; les moyens ont man-
que, et c'etait tout simple, je ne pouvais pas mourir. Maintenant

maraison est revenue, tout va et vient, elle de m^me... Elle est

dans ce medallion, vous la voyez, c'est un portrait; mais ce n'est

pas celui de mon ami. A quoi bon? il est bien, lui, et ne peut

pas etre mieux; il n'y a rien a faire, rien a changer. Si vous

saviez de qui est ce portrait ! C'est celui de celle qui est 1^-haut.

La cruelle ! que de mal elle m'a fait depuis qu'elle s'est appro-

chee de mon coeur! 11 y etait content, il y etait heureux; elle a

tout derange, tout brise, tout detruit. Tourmentee de I'exc^s de

ma douleur, je courais partout, le jour, la nuit. Une fois il m'ar-

riva d'entrer seule dans la chambre de mon ami; helasl il ne

I'etait plus; je vis ce portrait sur sa table, je le pris et me sau-

vai... » En achevant ces mots, elle se mit a rire, puis elle me
parla de promenades, de caliches et de chevaux, et je vis encore

une fois ses pensees se confondre. Apres quelques instants, elle

cessa de parler. Alors je m'approchai d'elle et lui dis : « Pour-

quoi gardez-vous avec autant de soin le portrait de la mechante

femme qui est la-haut? — Quoi! reprit-elle, vous ne le savez

pas? c'est ma seule esperance; tons les jours je le prends et le

mets h. c6te de mon miroir, et j'arrange mes traits comme les

siens; deja je commence a lui ressembler un pen, et bient6t

avec du travail je lui ressemblerai tout k fait; aloi*s j'irai voir

mon ami, il sera content de moi et n'aura plus besoin d'aller

chez celle qui est la-haut; car, excepte cela, je suis sure quo je

liii plais davaiitage. Voyez k quoi tient le bonhcur, a quelques

traits qui ont cesse d'etre arranges k sa fantaisie! Que ne le

disait-il? j'aurais fait ce que je fais actuellcment, et il n'aurait

pas ete oblige de s'adresser k une etrang^re ; c'etait bien aise. il

nous aurait (^vite bien des pcines; mais sans doute il n*y a pas

pense. Tons les soirsje vienssur cet escalier ; il ne descend jamais

quaprte que I'horloge a sonni^ deux heures. Alors, comme je

y vols pas, je comple les ballcments dc mon coeur: depuis quo

j ai commence a ressembler au i)ortrait, j'ai compte quelques
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ballemeiits de nioins; raais il est tard, il faut que je me retire.

Adieu. » Je la conduisis jusqu'i la porte de la rue ; lorsque nous

fumes passes, elle tourna a gauche; je fis quelques pas avec

elle. Ses yeux se fix^rent sur la ligne de lumi^re que les rever-

b6res formaient devant nous. « Vous voyez toutes ces lampes,

me dit-elle; eh bien, la suite des generations des hommes se

succMe de m^me ; elles sont de meme agitees par les vents ; un

feu sensible les anime, une egale distance les separe, elles

n' existent qu'autant qu'elles se consument; et I'enfant qui les

allume ne sait pas plus ce qu'il fait que le hasardqui les eteint.

Apr^s cela, soyez etonne si le bonheur se derange aussi facile-

ment dans le monde... » Je la suivis toujours. « Restez, me dit-

elle, retournez chez vous; j'emporte une partie de votre som-

meil, et je fais mal; le sommeil est bien doux quand on est heu-

reux... )) Je n'osai I'aflliger en restant davantage, et jelaquittai;

cependant, dans la crainte qu'il ne lui arrivat quelque chose, je

la suivis des yeux en marchant plus lentement. Bientdt elle

s'arreta pr^s d'une petite porte, elle I'ouvrit et la referma sur

elle. Alors je rentrai chez moi, 1' esprit et le coeur egalement agi-

tes; cette infortunee m'etait toujours presente; je me retracais

la cause de son malheur; et quelques regrets, quelques souve-

nirs, se melaient k mes larmes. J'etais tropvivement aiTecte pour

esperer le sommeil, et^ en attendant le jour, j'ecrivis ce qui

m'etait arrive. Puisse ce recit interesser les ames sensibles

!

— II y a quelques mois que M. de Mirabeau conseillait a M. d

Beaumarchais de ne plus songer desormais qu'a meriter d'etre

oublie. Est-ce pour suivre un conseil si plein de franchise qu'il

a cru devoir repandre avec tant de solennit6 la lettre que voici ?

Elle est sans doute assez curieuse pour meriter d'etre conservee;

c'est Figaro prenant toute la dignite qui convient k Facte de la

vie le plus serieux et le plus imposant.

COPIE DE LA LETTRE DE M. DE BEAUMARGUAIS

A M""* de VILLERS, SA FEMME, en PARTANT, le 2Zl AVRIL 1786,

POUR KEHL *.

« Jene veux pas, ma ch^re amie, vous priver plus longtemps

de la jouissance de I'etat qui vous appartient; vous 6tes ma

i. Cette lettre, qui n'a pas ete mentionnee par M. de Lom(5nle, a et6 cit^e par

i
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femme, vous n'etiez que la mere de ma fille; il n'y a rien de

change a voire etat anterieur; mais je desire que d^s ce moment,

qui est le premier de mon absence, vous me representiez hono-

rableraent dans ma maison et que vous preniez mon nom qui est

devenu le votre.

« Embrassez notre fille tendrement, et faites-lui comprendre,

si vous le pouvez, la cause de votre joie. J'ai rempli tous mes

devoirs envers elle, envers vous. Mon absence est sans I'amer-

tume qui m*a suivi dans mes autres voyages; il me semblait tou-

jours qu'un accident pouvait nous tuc.* lous les trois d'un seul

coup
;
je suis tranquille, en paix avec moi-m^me, et je puis

mourir sans remords.

« Ne rassemblez point nos amis pour les feter a ce sujet,

mais que chacun apprenne par vous la justice que je vous ai

rendue. Conservez, je vous prie, I'air et le ton modestes que je

vous ai demandes pour toute recompense, afm que vos ennemis

et les miens ne trouvent point de mati^re k censurer I'acte le

plus serieux et le plus reflechi que j'aie fait de ma vie.

« Allez voir mes deux soeurs; demandez-leur bonne et Tran-

che amitie. Elles me doivent cette douce et honorable deference

;

elles doivent leur attachement a ma fille, a sa m^re; et mes

bienfaits autour de moi seront desormais proportionnes aux egards

qu'on vous montrera. Je ne recommande rien k mon neveu

Eugene qui vous est attach^. Ma ni^ce de Miron vous rendra

loujours ce qu*elle vous doit.

« Prenez ouvertement les r^nes de votre maison
;
que M. Gu-^

din, mon caissier, traite avec vous comme avec moi-m6me,

Habillez nos gens pour mon retour avec modestie, mais comme
il vous plaira. Menez voire fille k ce bon cur6 de Saint-Paul

qui vous a montr6 un si tendre respect lorsqu'il nous a maries.

MM. de Marescot et td. Fournier, dant les notices quMIs ont ^crites, Tun pour le

Thedtre, I'autre pour los OEuvres compUUt de Beauinarchai». Ello avail (^t6 iga-

lement rocueillio dan» Ioh Meinoiret ttereti, k la date du 10 Juin 1780, mais le

poit-scriptum, rcproduit ici, manque, et lea mots : « Adieu pour un mois, » ter-

minent le corps do la lettre.

D'apres les acles authentiques retrouv^ par M. Jal i^ Tegliso Sainl-Paul,

« Marie-Th6r68e-£milie Wilier Mawlas, &g6edo plusdc trente-dcux ans, • <^Uilfllle

• lull Suisse du canton do Fribourg, attach^ au marquis de Drcux, grand-maltro

lies cer6monies; elle avail v6cu pluHieurt anuses avec Beaumarchais avaut qu'il

nc IV'pouital, le 8 mars 1780. Cctlc union avail ddja dO 6tro c^l^brte au mois

d'aoOt 178*2, si Ton en croit les Mimoirei «acrtto.
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(( Soyez toujour^ ce que vous 6tes, ma chere amie; honorez

le nom que vous allez porter; c'est celui d'un homnie qui vous

aime et qui le signe avec joie, votre ami et mari.— Signe : Caron

de Beaumarchais,

(( P. S, Je vous fais remeitre expr^s cette lettre par M. I'abbe

Sabatier de Castres S mon bon ami et le votre. Sachez-lui gre,

ma ch^re, du doux empressement avec lequel il me demande la

preference de cette commission.

« Si quelqu'un s'amusait h vous donner quelque desagre-

ment au sujet de cette nouvelle, pardonnez tout en ma faveur.

Je me suis toujours bien trouve de ne conserver aucun ressen-

timent des injures. Adieu pour un mois. »

— Sranderberg^ tragedie en cinq actes, en vers, representee

au Theatre-Francais, pour la premiere et derni^re fois, le mardi

mai, est de M. Dubuisson, auteur de Thaman Kouli-Kan^ du

Vieux Garcoriy d'Albert et EmiliCy etc. On ne croit pas qu'il

existe d'ouvrage dramatique d'une conception tout a la fois plus

extravagante et plus froide.

Le style de cette etrange production n'est pas plus raisonnable

que n'en est le plan. Voici un vers que tout le monde a retenu,

grace h sa sublime obscurite :

LMdole de mon ccBur est le Dieu de mon ^me.

— On a donne, sur ce meme theatre, le samedi 13, la pre-

miere representation du Portrait, ou le Danger de tout direA

comedie en un acte et en vers, par M. Desfaucherets, auteur]

de la jolie comedie du Mariage secret.

Une jeune femme, aimant son mari autant qu'elle en estj

adoree, lui prepare une surprise agreable; elle veut lui donnei

son portrait sans qu'il en soit prevenu. Pour y reussir, il a falluj

aller plusieurs fois secretement chez le peintre : dans ces courses]

elle a ete apercue par un de ces hommes qui, n'ayant aucune]

affaire, sont toujours occupes de celles d'autrui, se trouveni

partout, veulent tout savoir et croient tout deviner. Get homme,j

qui est I'ami du mari, ne. manque pas de I'instruire de ce qu'il

i. Conseiller de prand-chambre, homme d'esprit, mais qui a, justement ou nonj

la reputation trop bien ctablie d'etre beaucoup plus attache a ses amis qu'aux de-J

voJrs et k la consideration de son etat. (Meister.)
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vu ; il n'a pas pu en p^netrer le motif, niais les soupcons qu*il

jette dans son esprit suffisent pour exciter sa jalousie. II vole

chez le peintre, et la mani^re dont celui-ci r^pond k ses ques-

tions porte ce sentiment jusqu'aux derni^res fureurs. La jeune

femme cependant rentre chez elle avec le portrait, et le place

sur un canape cache par un rideau ; son fils, un petit espifegle

de sept ou huit ans, qu'elle a mis dans sa confidence, mais a

qui elle n'a pas laisse le temps de voir le portrait de peur de

surprise, se glisse furtivement derri^re le rideau pour le regar-

der k son aise. Dans ce moment, le mari reparatt furieux; il

accable sa femme des plus cruels reproches, et, croyant enfin la

confondre, il court tirer le rideau. On se peint ais^raent sa sur-

prise en voyant le portrait entre les mains de son fils, qui lui recite

en tremblant les vers destines a lui en consacrer I'hommage.

Ce coup de theatre offre un tableau agreable, mais que le

spectateur a prevu trop longtemps pour qu'il puisse 6tre d'un

grand elTet. Est-il encore bien naturel qu'un enfant demeure si

longtemps derri^re le rideau, t^moin de la sc^ne du monde la

plus violente, pour se trouver juste en attitude au moment ou il

convient de I'^tre? On a juge qu'en general le ton de cette pi^ce

n'etait gu^re d'accord avec le fonds qui est infiniment legor;

des mouvements si violents dans un tableau de ce genre parais-

sent necessairement outres ; leur expression est plus convulsive,

plus penible qu'elle n'est touchante et vraie. Le role du bavard

a paru tenir trop de la caricature; la mani^re dont le sieur

Dugazon I'ajoue n'^tait pas faite pour rendre ce defaut moins

sensible.

FRAGMENT

DO DISCOURS DE R^XEPTlOIf DE M. SBDAIIfK,

Dont M. Marmontel a exig6 U suppression comme trds-injarieux pour les gens do

lettrcft, tr^s-d^placi^ dans un discount acadc^mique, et aussi dSpoorvu dejustestt

que de justice et de bienseance '.

« Un hommc s'6l6ve du milieu de wi nation, de la nation la

plus sensible, la plus delicate, la plus s6v6re sur les creations du

1. Mal^ la riguour d'un pareil annth^me, nous nous empretaoiki de recaeilllr

id CO morccau ; ct noun oHcronM mOmo avoucr que c^cst le teal de toat le dis>

rours qui nous ait paru dif^no do Tautcur et de roriginalitt^ qui distingue son ta-

lent et sa mani^re de voir. (Mbistir.)
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genie et sur les productions de Tesprit, de celle enfin qui, sous

I'apparence de la frivolite qu'on lui reproche, exerce avec plus

d'avanlage le sentiment vif, fin et profond qui precede et dicte

ses jugenients.

(( Get homme enfin se l^ve et dit : Ecoutez-moi
;
je suis celui

a qui la nature a accorde assez de genie pour dominer vos ames

;

je vous invite tous a vous rassembler dans une m^me enceinte

pour y reconnaitre la superiorite de mes talents. Spectateurs et

auditeurs, vous serez interesses, touches, emus par les person-

nages que j'ai imagines
;
je vais les faire parler dans le style le

plus pur et le plus noble, je vais les faire agir, et de veritables

malheurs, ce qui emeut la pitie la plus sensible aux accents de

I'humanite souffrante, ne vous out peut-etre jamais fait repandre

autant de larmes que je vais en faire couler de vos yeux ; et ce

prodige ne sufTit pas encore a la magie de mon art, la terreur

va s'emparer de vos sens; je vais vous eflrayer de perils imagi-

naires, vous partagerez tous les mouvements de mes person-

nages et la marche de leurs crimes, et I'impression des remords

qui suivent les forfaits, et le plaisir de la vengeance que je vais

en tirer.

tt Un autre homme, ou le meme, vous dit ensuite : Je veux

vaincre de plus grandes difficultes; je vais vous prouver que je

peux tout; mon empire sur votre ame est tel qu'apres I'avoir vue

serree, comprimee, oppressee, je vais la remettre dans Tetat le

plus tranquille; je vais lui rendre le calme de la serenite, lui

plaire, I'instruire, I'interesser; une joie pleine et entiere va s'em-

parer de vos coeurs, la gaiete va s'epanouir sur tous les visages,

et un rire universel ira frapper la voute du palais ou je vous

rassemblerai.

(( Et cet enchanteur qui promet tant de merveilles, cet

homme prodigieux qui s'annonce avec toutes les pretentions,

avec toute 1'ambition des Gorneille, des Racine, des Voltaire et

des Molifere, je le nomme seul et il le sera longtemps ; cet homme
de lettres osera se plaindre de la severite de ses juges, des cla-

meurs du parterre, de I'analyse du censeur, de I'amertume de

la critique ; il verra des envieux partout, sans songer que se

plaindre de I'envie, c'est dire hautement qu'on se croit assez

df^ merite pour I'exciter. »

— Coup (Vivil philosophiquc sur le ri'gne de saint Louis.



JUIN 1786. 393

par M. Manuel. Un volume, avec cette epigraphe liree de la

Henriade :

Je suis cet heureux roi que la France r6v6re,

Le p6re des Bourbons.

Un coup d'oeil philosophique sur ce r^gne devait presenter,

non-seulement les faits qui I'ont illustre, mais encore le d6ve-

loppement des moyens que ce prince sut employer le premier

pour attaquer et pour soumettre a la puissance royale celle des

grands vassaux de la couronne. On devait surtout s'attendre a

trouver dans cet ouvrage une analyse raisonnee de ces fameux

Etablissements de saint Louis, qui constituent encore une partie

essentielle de notre jurisprudence, dans lesquels, sans ministre,

sans conseil, en rassemblant le droit ecrit des Romains, les decre-

tales, les conciles, les coutumes et les ordonnances des rois ses

[)redecesseurs, il a donne k la nation le premier code de lois

authenliques qu'elle^ait eu. G'est a ce bon roi que Ton doit en

particulier cette institution importanle dont les anciens gouver-

nenients n'avaient pu lui fournir qu'un modele assez imparfait

;

celle d'un censeur, d'un d^nonciateur public (les procureurs

generaux), charge de poursuivre le crime au nom du prince, et

qui, Toeil toujours sur la loi, lui designe a chaque instant le

citoyen, le magistrat mtoe qui osel'enfreindre. Tous ces litablis-

M;ments, dont nous eprouvons encore I'heureuse influence, 6taient

difijnes sans doute d'arreter I'attention de Tauteur. Combien ne

le meritait-il pas encore, le grand changement qu opera imper-

ceptiblement dans nos moeurs la sagesse de ce r^glement de saint

Louis, qui substitua les formes juridiques aux formes purement

inilitaires et si souvent barbares qui jusqu'a lui avaient servi a

decider les contestations les plus simples et les plus compliqu^es?

(ie fut le roi qui introduisit encore et remit du moins en vigueur

I'appel de tous les jugements a son tribunal; c'est mSme a ce

^rand moyen politique, qui soumit I'independance de la feodalit6

:i I'empire des lois, que I'autoritc^ royale a du successivement

I'accroisscment de sa puissance; cc sont les appels des justices

seigneuriales a celle du souverain qui detruisirent la tyrannic

(les grands vassaux de la couronne, en apprenant a leurs sujels

(ue leurs maftres etaient eux-mdmes sujets d'un pouvoir sup6-

rieur. Ces appels reunirent plus pariiculi^rement les peuples a la
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puissance royale, seule capable de les proteger contre les vexa-

tions ou les denis de justice de leurs seigneurs; et c'est ce ressort

d'une politique aussi sure que profonde qui prepara les coups

que Louis XI porta au gouvernement feodal; et ce r^gne d'un

autre Louis ou Richelieu, armant pour ainsi dire les gens de loi

contre les gens de guerre a I'aide des parlements, acheva de

detruire les restes expirants de cette aristocratie militaire et des-

potique qui avait si souvent ebranle le trone, qui pesait egalement

sur le monarque et sur les peuples. Tons ces objets, si dignes

de la philosophie de I'histoire, et que semblait annoncer le titre

de I'ouvrage dont nous avons Thonneur de vous entretenir, eus-

sent vraisemblablement montre comment Louis LX influa sur son

si^cle, par ses armes, par ses lois, et par ses vertus, plus fortes

encore que ses lois et ses armes.

Notre auteur, au coup d'ceil philosophique^ a cru vraisem-

blablement que toutes ces considerations ne devaient point entrer

dans le plan de son ouvrage, ou plutot qu'il n'en devait

suivre aucun. II s'est borne a presenter d'une mani^re aussi

vague qu'obscure I'histoire plus qu'abregee des premieres croi-

sades et de celles de saint Louis; il a joint a cette sorte d'apergu,

tire en entier de YHistoire gMrale deM.de Voltaire, un cha-

pitre sur le Clergd, un autre sur la Justice^ dont on trouve et les

faits et les vues dans le meme ouvrage. Mais en nous repetant

ce que nous a dit M. de Voltaire sur les prejuges religieux de ce

siecle, sur les moeurs et I'ambition des papes et du clerge, sur la

mani^re deplorable dont la justice etait administree, il s'est bien

garde d'imiter le style du grand homme que les Hume, les Ro-

bertson s'honorent d'avoir pris pour module : I'auteur du Coup

dcpil philosophique substitue a cette mani^re aussi noble que

simple, aussi precieuse que claire, un ton continuellement decla-

matoire et souvent tout a fait inintelligible. A. des declamations

si rebattues et si usees sur le fanatisme et la superstition succ^de

un petit extrait des Ajvi/des de saint Louis^ par Guillaume de

Nangis ; un catalogue des miracles que Ton attribue a ce roi, et

des notes sur Damiette, fort inferieures k ce que M. Savary a

6crit, dans ses Lettres sur Vl^gypte, sur cette ville et sur la pre-

miere croisade de ce prince. C'est k I'aide de ces parcelles

d'histoire, dont plusieurs n'appartiennent pas privativement au

r^gne de saint Louis, que I'auteur est venu a bout de brocher
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un petit volume qu'il ne dedie k personne, par la raison sublime

et fiere « que le premier qui fitune dedicace etait un mendiant ».

— Lettre du comte de Miraheau a ***, sur MM. deCagliostro

et Lavater-j brochure imprimee k Berlin, avec cette ^pigraphe :

Quantum carminibus quae versant atque veDenis
• Humanos animos... (Horat.)

II paralt quo c'est le bon M. Lavater que M. de Mirabeau a

eu essentiellement en vue dans cette nouvelle diatribe. 11 n'a pu
voir sans indignation toute la celebrity dont ce th^ologien Suisse

jouit en Allemagne, I'esp^ce de culte qu'on y rend a ses opinions,

k sa personne, a ses ouvrages ; et son z^le pour Thumanite ne

lui a pas permis de garder le silence sur les eiTets pernicieux de

I'influence que pent obtenir un fanatique de ce genre; il y a

meme apparence qu'il n'a commence par parler du comte de

Cagliostro que pour le plaisir d'associer k un charlatan un

homme qui, malgre ses travers et ses ridicules, n'a jamais rien

fait assurement qui puisse lui meriter I'honneur d'etre enpareille

societe.

Voila nos grands politiques du Palais-Royal bien trompes.

Quand M. de Mirabeau pailit pour Berlin, ils ne dout^rent pas

qu'il ne fut appele dans cette cour pour y discuter contre maltre

Linguet ou I'c^change de la Bavi^re, ou I'election du roi des

Romains, ou quelque autre grande question de ce genre. Deji

Ton applaudissait k cette nouvelle mani^re de terminer les dilTe-

rends qui peuvent s*6lever entre les puissances ; aux combats

singuliers, dont le sort d^cida quelquefois de I'empire des nations,

ne serait-il pas en elTet plus humain de substituor des combats

purement litt^raires ? Et quels plus dignes champions pourraient

ouvrir une pareille lice que maltre Linguet et le comte de Mira-

beau ? G'est k I'e^poque surtout oii les souverains de 1' Europe ont

des armc^es et plus nombreuses et mieux disciplini^es qu'elles ne

le furent jamais, que ce serait une chose sublime d'avoir ima-

gine un moyen si simple de s'en passer. H6 bien 1 voil»\ comme
les conjectures les plus fines, les plus profondcs so trouvent

souvont docues ; M. do Mirabeau estdcretour k Paris. 11 a trouv6

sans doute qu*en politique les plumes allemandos pouvaient se

mesurcr entre elles sans avoir besoin de son secours ; ce n'est
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enfin ni le chef de Tempire germanique, ni aucun autre membre

de cette auguste republique de souverains qu'il a juge a propos

d'attaquer dans ce moraent-ci, c'est tout platement un pauvre

theologien de Zurich, fort connu en Allemagne pour avoir beau-

coup ecrit, et, parmi un grand nombre de volumes assez inu-

tiles, un ouvrage neuf et original sur les Physionomies^ quelques

livi'es de theologie pleins d'extravagances mystiques, mais quel-

ques autres aussi tr^s-propres a rendre la religion aimable, parce

qu'ils respirent une bonne morale, une imagination vive et

douce. Tame la plus sensible et la plus aimante.

A I'eloge pompeux que I'auteur des Lettres sur la Suisse^ a

fait de Gagliostro, eloge que son avocat cite dans son memoire

avec une complaisance assez ridicule, M. de Mirabeau oppose le

portrait plus naturel et plus vrai qu'en a trace M. Meiners dans

ses Briefe iiber die Schweitz. Ge que ce morceau a de plus

remarquable, c'est qu'il semble favoriser en effet I'opinion tres-

repandue aujourd'hui en Allemagne que les jesuites ourdissent

des trames secretes dans les pays protestants, ou pour y rassasier

leur soif de proselytisme, ou pour s'y menager une influence

qui repare leurs malheurs, et retablir avec eclat leur Societe,

plutot dispersee qu'aneantie. « On soutient, ajoute M. de Mira-

beau, qu'ils stipendient dans cet objet un grand nombre d'emis-

saires, dont le principal ressort est leur pretendue habilete dans

les sciences occultes, et la curiosite credule des grands, dont ils

savent exalter I'imagination, fascinerl' esprit, capter la confiance.

II parait que M. Meiners regarde Gagliostro comme un des prin-

cipaux organes de cette etrange mission. » Ah ! si nos messieurs

du Parlement I'avaient cru, I'auraient-iis decharge de toute

accusation ?

({ Gette opinion, continue M. de Mirabeau, sur les pretendues

machinations jesuitiques, que tout homme sense qui n'habite pas

les pays situ^s entre le Rhin et le Danube prendra peut-etre

pour une vision absurde, est cependant celle d'un grand nombre

d'hommes sages, moderes, instruits, auxquels on ne saurait con-

1. On ne sait pourquoi M. de Mirabeau s'est obstin6 a chercher ce passage dans

les Lettres de William Coxe, oi il se plaint de n'avoir pu le trouver, comme s'il

n'existait pas d'autres Lettres sur la Suisse, de M. de La Borde, d'ou ce passage a

ctd transcrit le plus Addlement du monde. Co dernier ouvrage n'est pas a la veritd

fort connu, mais 11 1'estau moins beaucoup plus qu'il no merite de TCtre. (Meistek.)
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tester un caract^re tres-moral et de la vraie philosophic. Et

comme ils ont rencontre, quoique en tr^s-petit norabre, quelques

contradictions qui meritent des egards, il en est resuite une pole-

mique singuliere et piquante, a laquelle ont pris part d'un bout a

Tautre de I'Allemagne des hommes senses, des ecrivainseslimes,

de bons citoyens. J*ai peine a croire que, aprfes avoir lu attenti-

vement leurs ecrits, tout homme de sens ne soit pas oblig6 de

convenir que le nombre des visionnaires et des superstitieux

augmente plutot qu'il ne diminue, et que le fanatisme et I'into-

lerance ne dorment jamais; verite trop negligee, trop meconnue
peut-6tre depuis qu'on nous a prodigud jusqu'a la satiety tant de

plaisanteries, bonnes ou mauvaises, tant d' ecrits eslimables ou

meprisables sur Tabus des opinions religieuses et les conse-

quences du proselytisme... Quand les academies, quand les gens

de lettres montrent quelque instruction, on vante les lumi^res

d'une nation qui cependant etouffe ou se debat dans les langes,

au bruit des contes dont la bercent ses nourrices. »

Le comte de Mirabeau est trop clement, trop charitable pour

vouloir assurer positivement que le bon pasteur de Zurich soit

aussi entre dans le pretendu complot des jesuites ; mais il re-

marque cependant, avec une attention assez suspecte, que

M. Lavater, intime ami de M. Sarrazin, banquier de Bale, que le

comte de Gagliostro indique comme une des sources secretes de

ses richesses, n'est guere moins prdne dans I'Allemagne catho-

lique soumise au despotisme spirituel des p^res de la society de

Jesus, qu' influent et r6v^r6 parmi les protestants ascetiques

dont il est I'organe et la lumi^re.

Voici de quelles couleurs il peint le nouvel apdtre de la

Suisse : « Ce Lavater, dit-il, dou^», sous les glaces du Nord, des

plus bouillantes extases du Midi, compose bizarre d'inslruc-

tion et d*ignorance, de superstition et d'impi6t<^, d' esprit et

de clemence, devot et magicien, galant et rigoriste, voluptueux

et mystique, intrigant et studieux, ce Lavater, auteur, 4 trente-

six ans, de quatre-vingts volumes, est peut-^tre un des plus

singuliers personnages de ce si^cle. On connalt en Europe les

quatre tomes c^normes de po(^sic en prose qu'il a donn^3 sur

VArt physiortomical, et dans lesqucls sc montrent quelques tours

dcg^nie... Mais c'est par les cinq volumes in-A* que Lavater a

produits sur la vie de Ponce-Pilate qu'il a obtcnu la veneration
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profonde et presque I'adoration des amateurs de la mysticit6 et

du galimatias apocalyptique : Ponce -Pilate, ou VHouime sous

toutes les formes, ou la hauteur el la profondeur de Vhumanity

j

ou la Bible en petit et VHomme en grand, ou /'Ecce Homo uni-

verscly ou tout en un,,, » II est vrai qu'uii pareil titre annonce

merveilleusement I'esprit d'un ouvrage.

Pour justifier la ressemblance du portrait, M. de Mirabeau

fait une longue enumeration de toutes les folies qu'on a repro-

chees depuis longtemps k I'original, son amour excessif pour le

merveilleux, cette activite infatigable qui paraittenir encore plus

de rintrigue que du zele, sa manie de vouloir faire des miracles,

Topiniatrete avec laquelle il n'a pas craint de soutenir qu'il n'y a

point de foi veritable qui ne soit accompagnee du don de faire

des prodiges, et qu'il n'y a aucune difference avec un athee et

celui qui n'est pas vrai chretien, etc. 11 rappelle ensuite ses liai-

sons, au moins fort bizarres, avec le cure Gassmer, avec Gaglios-

tro, avec je ne sais quel visionnaire de village dont il s'etait cru

le Fenelon, avec le nomme Saint-Martin, paysan Suisse, qui fai-

sait surtout des miracles de nuit, et avec lequel il se fit un devoir

de coucher plusieurs fois pour 1' observer de plus pr6s^; enfin

la lettre vraiment foUe qu'il vient d'ecrire au docteur Marcard,

de Hanovre, pour lui annoncer I'heureux succ^s des experiences

de magnetisme et de somnambulisme qu'il a faites sur sa femme.

Ce qui, aux yeux de M. de Mirabeau, n'est gu^re moins extrava-

gant que tout ceci, c'est le protocole mon cher, mon trh-cher^

sous lequel il est dans I'usage d'ecrire a plusieurs souverains

qu'il a vus lui repondre, 1'admirer, lui obeir, se rendre ses tribu-

taires. Nous sommes surs qu'il y en a au moins une; c'est une

lettre de recommandation qu'il avait fait demander lui-m^me a

M. Lavater pour monseigneur le due de Saxe-Weimar; cette

lettre commencait en ell'et par ces mots : Lieher Herzog ; mais

il est k presumer qu'il a mieux aime donner son pamphlet que

d'en faire usage.

M» de Mirabeau est forc6 de convenir qu'il lui a paru qu'en

general on ne revoquait pas en doute la bonne foi de Lavater

;

mais en est-il moins dangereux ? « En effet, ajoute-t-il avec beau-

1. On a (lit d'une grandc dame de ce pays-ci qu'elle n'avait daign6 coucher

avec J.-J. Rousseau que pour voir son ridicule de plus prds. (Meister.)
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coup de raison, rarement Teloquence et les opinions d'un homme
qui n'a pas commence par se Iromper lui-m6me ont longtemps

et beaucoup trompe les autres. »

Apres tout ceci, demauderait-on encore pourquoi le comle de

Mirabeau s'est cru indispensabiement oblige de faire un libelle

contre le predicant de Zurich , sa reponse est loute pr6te.

« Je voudrais, dit-il, je voudrais aimer la raison, et, s'il le

faut, I'amour-propre de ceux d'entre les princes que les Lavater

et d'autres adeptes trompeui*s ou trompes, fanatiques ou fripons,

sont parvenus a seduire, contre les extravagances honteuses ou

les fascinations grossi^res qui les ont infatues. Eh ! que gagne-

ront-ils done k cette pitoyable facilite, a ces deplorables fai-

blesses? La perte d'un temps plus precieux pour eux que pour

les autres mortels, et la chute de leur consideration pei*sonnelle. »

M. de Mirabeau, dont les vues s*etendent toujours plus haut

qu*on ne pense, aurait-il craint que les liaisons de plusieurs

princes d'Alleraagne avec Lavater et d'autres adeptes ne pussent

porter quelque atteinte aux succes de la ligue germanique ? Ce

serait un point de vue qui donnerait sans doute a son libelle infi-

niment plus d*importance et de diguite.

Mais est-ce avec une eloquence comme la sienne qu'il faut

combattre de pareilles folies ? L'arme du ridicule et de la plai-

santerie semble 6tre la seule qu'il convienne d'employer contre

ces vains fantdmes d'une imagination trop sensible, d'une t6te

trop exaltee ; et lorsque ces erreurs appartiennent d'ailleui's a un

homme si estimable que Test M. Lavater et par ses talents et par

ses vertus, ne devait-on pas m^me, en les attaquant le plus vive-

ment possible, s'imposer la loi de menager la personne et le

caract^re de I'homme qui a eu le malheur de s'en laisser

eblouir ?

Au reste, quelle est la discussion que M. le comte de Mira-

beau ait jamais entreprise sans se trouver entraine par I'instinct

imperieux de son caract^re ou de sa conscience a en faire un

pamphlet, une satire personnelle? Dans une digression sur la

tolerance, M. de Mirabeau se permet de trouver fort raauvais quo

ni I'empereur, ni le roi de Prusse, niles filals-Unis n'aient encore

ose elever un temple pour les daisies *. [Et pourquoi pas au

(. Si Ton imprime toute U corretpondance de M. de Voltaire, oo y vorra que
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moins une petite chapelle pour les athees ?] II censure avec sa

franchise accoutumee plusieurs reglements faits par Joseph II,

relativement a I'exercice public de la religion. Au lieu de lui re-

pondre, nous terminerons cet article en consignant dans nos

archives volantes ce qui vient de nous 6tre assure de la mani^re

la plus positive : c'est que le roi d'Espagne a fait demander tous

les rescripts publics par I'empereurpourla reforme des convents

et des dillerents ordres religieux, qu'on les traduit en espagnol

et qu'on se propose d'en faire un bon usage. Quand le docteur

Franklin apprendra cette nouvelle, elle le confirmera sans doute

dans I'opinion qu'il avait souvent avanc6e ici, que, toute igno-

rante et toute superstitieuse qu*elle etait, I'Espagne serait sage

avant nous.

VERS DE M. LE MARQUIS DE XIMENES

A M. LE VICOMTE DE SEGUR K

Quelles sont done les moeurs du si^cle oi^i nous vivons?

La palme des talents ne peut parer nos fronts

Sans que de nos ai'eux les m^nes en colore

Ne nous fassent rouglr d'avoir su I'art de plaire.

Quel est done ee Paris qui veut 6tre t la fois

Ath^nes par ses goilts et Sparte par ses lois?

Qui de ses vieux guerriers invoque Tignorance,

Et se montre constant dans sa seule ineonstance?

REPONSE DE M. LE VICOMTE DE SEGUR.

Salut k Taimable Muse

De ce charmant Anacr^on, ^

Dont Tesprit 616gant s'amuse,

ce temple fut longtemps le cMteau en Espagnc du patriarche de Ferney; qu'il vit

m6ine le moment ofi, gr^ce a la protection du roi de Prusse, cc beau rove allait

fetre realise dans leduche de Clevcs, et que la seule raison qui privala philosophic

d'un triomphe si dclatant, ce fut le vil attachement de nos philosophes pour la vie

de Paris. « Vos gens de lettres, 6crivait-il h M. d'Alcrabcrt dans I'indignation de

voir 6chouer un projet si cher a son coeur, vos gens de lettres aiment mieux

braver les biichers et la roue que de renoncer a leurs caillettes et a leurs petits

soupers. » (Meister.)

1 . A I'occasion de quelques m^chants couplets, oi Ton blame avec beaucoup de

grossi^retc M. le vicomte de Scgur de s'6tre permis dc jouer la comedie avec des

acteurs, et nommement sur le theatre de M"" Guimard, en presence de la ville et de

la cour. (In.)
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Sous la condultc d'Apolloo,

A d6fendre avec tant d'adresse

La faute d'un jeune 6tourdi.

Qu'il y deguise la faiblesse

Qu'oQ a toujours pour sou ami :

Dans ce si6cle aimable et frivole

Tout passe si rapidement.

Que ce vieillard, qui s'envole.

Forme ct d^truit en un momeut
La m6chancet6 qui circule,

Les jugements et les avis.

Oq ne craint plus le ridicule;

Tout est biam6, tout est permis.

Chacun ^tablit un syst^me

Sur le plan quMl veut se former,

£t la raison ne sait plus mSme
Ce qu'il faut permettre ou blimer.

Grace d cette tolerance,

Je vois s'6couler mes beaux jours,

Et je me fixe avec Constance

Pr6s des Graces et des Amours.

Je m'egare parfois, mais c'est avec ivresse

;

Le bandeau du plaisir est toujours sur mes yeux;

Et si quelques remords tourmentent ma vieillesse,

Au moius mes souvenirs pourront me rendro heureux.

— On a donn6, le mardi 15 mai, sur le Theatre-Italien, la

premiere representation de Nina ou la Folk par amour^ drame

en un acte, m6le d'ariettes. Les paroles sont de M. Marsollier

des Viveti^res, auteur de Ci'phiseei du Vaporeux; lamusique du

chevalier Dalayrac, connu par celle de r£clipse^ de la Doty de

VAtnant statue, etc.

Le fonds de ce nouveau drame est une anecdote dont nous

pouvons garantir rauthenticite, que nos papiers publics onl

rapportee il y a quelques annecs, et que M. d'Arnaud a d6ji

employee dans ses NouvcHes, ou Dclussements de Vltomme sen-

sible, sous le nom de la Nouvelle CUnuntine. Voici le fait histo-

rique.

Une jeune fiUe, d'un village situ6 k quelques lieues de Rouen,

ilait promise a un jeune homme qu'elle adorait et qu'elle de(^ait

!»ouser au retour d'un voyage assez long. Ce jeune homme
. iiislruisii du jour de son arrivde, el I'cngagea k venir a sa ren-

contre dans une auberge, k une ou deux lieues de son village.

\iv. M
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Elle s'y rendit ; apr^s une longue attente, elle voit parattre enfin

les caniarades de voyage de son amant ; elle s'elance au-devant

d'eux, et cest au moment ou elle croit le revoir et Tembrasser

qu'elle apprend qu'un accident malheureux, une chute de cheval,

I'a fait p6rir la veille. A cette nouvelle, lajeune fille tombe morte,

et ne revient k la vie que pour perdre la raison. Depuis cette

epoque funeste, Tinfortunee se rend tous les jours k la m^me
auberge, ordonne d'y mettre le convert pour deux personnes, va

jusqu'a I'endroit ou elle avait esp6re de retrouver son amant,

s'assied par terre, repand une ou deux larmes, revient dire k

I'auberge : // n'arriverapas encore aujourd'hui^ je reviendrai

demain, et regagne son village sans proferer une autre parole.

Cest cette situation que M. Marsollier a ose porter sur la

sc^ne, etquoi qu'on puisse penser delamanieredontiH'atraitee,

sans doute on lui saura toujours gre du choix d'un sujet si neuf

et si touchant.

II est difficile de rendre tout I'efTet de ce drame. On I'avait

deja joue avec le plus grand succ^s, a Ghoisy, chez M. le due de

Coigny. Ene souscription, a la tdte de laquelle etait M. le comte

d'Artois, en avait fait donner une seconde representation sur le

theatre de M"*' Guimard, et son succ^s garantissait celui qu'il

vient d'obtenir sur le Theatre-ItaUen. Cest M"^ Dugazon qui

a fait le role de Nina; elle y a paru superieure a elle-m^me,

et peut-etre a toutes les actrices dont s'enorgueillissent nos

autres theatres; jamais on n'a deploye une sensibilite plus

exquise et plus profonde
;
jamais on n'a su prendre plus heureu-

sement des tons plus divers
;
jamais on ne les a nuances avec

plus de justesse; c'est la sublimite de son jeu qui a decide

essentiellement le succ^s de I'ouvrage ; car les larmes qu'il fait

repandre n'emp^chent pas d'apercevoir ce qu'il laisse trop a

desirer. H y a beaucoup de longueurs dans I'exposition, et

surtout pen de vraisemblance. Est-il naturel qu'Iphise raconte le

malheur de Nina et I'evenement qui en fut I'origine k des vil-

la""eois qu'on doit naturellement supposer devoir 6tre instruits,

puisque ces ^venements se sont passes dans le chateau ou se

trouve Nina, et qu'il y a deja quelque temps que ces bonnes gens

se font un devoir et un plaisir de chercher a la distraire? On a

blarn^ avec raison des scenes qui, inutiles a Taction, ne servent

qu'^ la prolonger par des details oiseux ou par de faibles r6p6-
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titions du m^me sentiment. On a regrette que M. Marsollier n*ait

pas imagine quelques situations qui, en mettant un peu plus en

action le caract^re de Nina, Teussent rendue plus int^ressante

encore : on a trouve qu'elle etait beaucoup plus parleuse que ne

le comportait une situation aussi violente que la sienne ; la folie

ne doit parler que pour paraitre sublime. Et comment paraltre

toujours sublime lorsqu'on est aussi jaseuse que Nina? On a

condamne surtout la mani^re brusque et tout k fait gauche avec

laquelle Fauteur ram^ne Germeuil, que Ton croit decidement

mort, jusqu'au moment ou il escalade le pare. Alalgre tous ces

d^fauts, le fonds de ce drame est si touchant que, traile m6me
par un talent plus mediocre encore que celui de M. Marsollier,

11 n*aurait pu manquer de produire un grand inter^t.

Quant a la musique, M. Dalayrac a rarement rempli les in-

tentions du poete ; son chant n'a presque jamais Texpression que

le sentiment des paroles ou le mouvement de Taction semblaient

demander. Le premier cha3ur pendant que Nina sommeille, et

la romance qu*elle chante, sont les seuls morceaux qui nous

aient paru avoir le caract^re qui leur etait propre. La sc^ne si

interessante de Nina et de son amant est bien au-dessous du sen-

timent qu'elle lui offrait k peindre. Quoi qu'il en soit, le succ^s

de Nina ^galera peut-^tre celui du Manage de Figaro^ et ces

triomphes dramatiques, si difficiles a obtenir, s'ils r^veillent la

critique, sont bien faits pour en consoler.

— Pogonologie, ou Histoire philosophiquc de la barhcj

par M. J. A. D***, c*est-k-dire par M. Dulaure, auteur de la

Nouvelle Description de Paris et des environs; petit volume

in-12, ayant pour epigraphe ces mots de Montaigne : L*usage

nous ddrobe le vrai usage des choses.

Cest un mc^lange conlinuel de badinage et de discussion,

mais dont les nuances et le ton n'ont peut-6tre pas un carac-

tfere assez d6cid6. On y a rassemble toutes les anecdotes que

pouvaient fournir et Thisloire ancienne et Thisloire moderne sur

les mentons k barbe, sur les mentons ras6s, sur les femmes

barbues, sur la vertu sp^cifique des longues barbes qui, par la

chaleur 6gale qu'elles mainliennent, procurent aux corps glan-

duleux une douce transpiration, et pr^servent ainsi d'une infinitd

de maux, tels que les maux de dents, Tesquinancie, le relache-

ment de la luette, etc. ; sur la mode des barbes postiches» des
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barbes dorees, des moustaches; sur les barbes des pr^lres; sur

le caractere des dilTerents peuples qui portent la barbe : ceux

qui se sont occupes le plus constamment a se raser sont les plus

soumis a Tempire des femmes, et par consequent les plus fri-

voles. De tout ceci I'auteur conclut fort serieusement qu'il serait

avantageux aux personnes qui, par leur etat ou par leurs di-

gniles, sont destinees a commander aux autres, a les endoctriner

ou a meriter leur confiance, de laisser croitre leur barbe dans

toute sa longueur. On permet aux militaires de ne garder que la

moustache, qui donne a I'homme un air martial et vigoureux.

(I 11 faut, ajoute notre auteur, que I'homme paraisse ce que la

nature I'a fait ; c'est le sentiment d'un penseur illustre, d'un mo-

raliste profond, de J.-J. Rousseau; je ne puis mieux terminer

que par ses propres expressions : « Une femme parfaite et un

u hornme parfait ne doivent pas plus se ressembler d'ame que

« de visage ; ces vaines imitations de sexe sont le comble de la

« deraison; elles font rire le sage et fuir les amours... Enfm je

(( trouve qu*a moins d' avoir cinq pieds et demi de haut, une

(( voix de basse-taille et de la barbe au menton, Ton ne doit point

(( se m^ler d'etre homme. »

De cette foule d'anecdotes pogonologiques, recueillies si soi-

gneusement par M. Dulaure, nous ne rappellerons ici que celle

du comte de Bouteville\ que nous croyons une des moins

connues :

(( G'etait le plus cel^bre duelliste de son temps. Condamne a

6tre decapite, voyant que I'executeur lui avait coupe les cheveux

et allait lui couper la moustache, qui etait belle et grande, il ne

put cacher le chagrin que lui causait ce deshonneur, et il y porta

la main comme pour la preserver du mal dont elle etait menacee.

Alors I'ev^que de Mende, qui le reconfortait en ce dernier instant,

voyant cette nouvelle inquietude, lui dit : « Mon fils, il ne faut

plus penser au monde; quoi! vous y pensez encore ! »

M. Dulaure n est pas le premier auteur fran^ais qui ait en-

trepris d'ecrire sur la barbe ; il y avait dans la biblioth^que de

feu M. le due de LaValli^re le Blason des harhes de maintenant,

1. Frangois de Boutcvillc, gouverneur de Senlis, et vice-amiral de France sous

Henri IV. Son affaire avec Beuvron, od Ton se battit trois contre trois, futla cause

de sa mort, en 1627 j Louis XIII resista a toute la noblesse, qui lui demandait sa

grace. (Cii.)
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par un anonyme, in-S", imprime sans date ni nom de ville. Pierre

Le Guillard ou Tfiguillard, avocat k Caen, y publia, vers 1580,

des quatrains a la louange des barbes rouges ou rousses, sous

CO titre bizarre tire du grec : I*Ep/nopoffonMthr^Cy in-4*. Nous

avons encore une ancienne Pogonologie, on Disrottrs facMinix

(li's barbes, par R. D. PJ, iniprimee k Rennes en 1589, in-12.

Le savant P. Oudin, jesuite, avait compost un Mfynoire hislo-

riquc sur le m^me sujet, dont il se proposait d'enrichir unenou-

velle edition du Traitd des pcrniqueSy par Thiei*s, etc.

— On a donne le niardi 23 raai, sur le theatre de I'Opera,

la premiere representation de Tluhnistocle, tragedie lyrique. Le

poeme est de M. Morel, I'auteur ^'Alexandre dans les Indcs, de

la Caravane et de Pamirge. La musique est de M. Philidor.

Duryer, le jesuite Folard et Campistron, sous le titre (['Alci^

blade, ont traite jadis le mSme sujet; M. Morel n'a suivi le plan

d'aucune de ces tragedies : son opera est une imitation de celui

de I'abbe Metastase, qui n*a jamais r^ussi en Italie, quoique ce

soit un de ceux ou brille le plus le talent de ce grand poete,

par la raison que Theroi'sme est le caract^re le moins propre k

rexpression musicale. La musique ne saurait rend re heurcu-

sement que les passions qui tiennent k la nature, et non celles

qui sont de convention ; c'est ce qui avait engage le poete ita-

lien a m6ler au devouement patriotique de Themistocle Tamour

de Mandane pour Neocle, et celui de sa sneur, jetee avec lui en

Perse par la m^me temp^te, pour Lysimaque, I'ambassadeur des

Atheniens. M. Morel a essay6 de m6me de faire porter I'int^rAt

de son opera de Thhmstoclc j moins sur I'attachement de ce

heros pei*secut6 par la Grfece que sur la situation de son fils,

partage entre les sentiments de I'amour et ce qu'il doit k son

p^re et k sa patrie; mais la mani^re dont il a lie cet amour ii

i'aciion principale, au lieu d*y attacher une sorts d'int^r^t, a

semble detruire celui que pr6sentaient naturelleraent lecaract^re

; la situation dans laquelle se trouve Themistocle,

Cet opera, di^ji tombd* k Fontainebleau, a eu le m<^me sort k

Paris. Le poeme, malgre la rapiditd des dvenements qui s*y suc-

c^dent avec plus ou moins d'invraisemblance, a paru froid, sans

mouvement; il languit par les moyens mfimes qui semblaient

1. Regnaalt d'OrMans.
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devoir en ranimer la marche. Le style diffus, lache, sans couleur

et continuellement prosaique, style qui distingue le talent de

Tauteur de la Caravane et de Pamirge, convenait peu sans doute

a une tragedie lyrique de ce genre. G'etait une difficulte de plus

a vaincre pour le musicien, et malheureusement M. Piiilidor,

dans cet ouvrage, a paru fort au-dessous du talent qui ravait

place a la tete de nos compositeurs francais.

— Les Ailes de VAmour
,

pifece representee pour la pre-

miere fois au Tlieatre-Italien, le mardi 23 mai, ne sont, pour

ainsi dire, qu'un recueil de vaudevilles sur une allegorie encore

plus usee qu'elle n'est agreable.

Des couplets adresses au public terminent ce petit badinage,

qui n'a rien de bien neuf ni de bien piquant; ce public, cepen-

dant, fort peu nombreux a la verite, en a paru ravi; on a

demande I'auteur a grands cris, et Trial, apr^s beaucoup de

lazzis, est venu chanter un couplet dont le sens est que I'auteur,

prevoyant peu sa bonne fortune, etait alle se cacher dans son

royaume de la Lune. G'etait une mani^re fort ingenieuse de nous

apprendre que I'auteur etait M. BefTroy de Reigny, connu sous

le nom du Cousin Jacques, I'auteur des Lunes; elle a redouble

I'enthousiasme des spectateurs, qui ont redemande I'auteur avec

plus de bruit que jamais. Touche de tant de bonte, I'auteur est

descendu de son royaume, il a paru. Malgre tout Teffet de cette

premiere representation, malgre plusieurs jolis couplets, on serait

fort etonnequ'un ouvrage de ce genre fut destine a plaire longtemps.

— Le gouvernement s'occupe depuis 1777 d'une reparation

que la situation de la plus grande partie du faubourg Saint-Germain

sur d'anciennes carri^res a rendue absolument necessaire. Paris,

dans son origine, circonscrit dans I'ile qu'on appelle encore aujour-

d'hui la Gite, ne s'agrandit jusqu'au milieu de la troisieme race

qu'en s'etendant le long de la rive droitede la Seine ; le petit Gha-

telet et quelques rues avoisinant I'eglise Sainte-Genevieve furent

jusqu'au xv® si^cle les seules constructions qui bordaient la rive

gauche de ce fleuve, mais il est probable que les pierres neces-

saires a ces constructions ont et6 tirees de I'espece de montagne

surlaquelle furent eleves I'eglise de la patronne de Paris et dans

des temps plus recules encore I'ancien palais des Thermes que

Ton croit avoir ete bati par I'empereur Julien. La proximite des

carri^res et la facilite des transports engag^rent toujours ^y pren-
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les pieiTes necessaires k la constiniction des Edifices que Ton a

continue de faire sur ce terrain depuis le r^gne de Henri IV

jusqu'a ce jour, et I'on a prolonge leur exploitation du c6t6 de

la route d'Orleans dans la plaine de Montrouge, h mesure que ce

quartier immense a pris ces accroissements qui ont fait de ce seul

faubourg de Paris une ville aussi considerable que celles du pre-

mier ordre. II est inconcevable que jusqu'k ces temps-ci on eQt

permis d'accumuler tant de constructions sur un terrain qui, sou-

tenu seulement par les esp^ces de piliere que laissent de distance

en distance les ouvriers qui tirent la pierre de ces carri^res,

devait tot ou tard s'affaisser sous le poids des batiments qui le

surchargent. La construction de I'Observatoire royal pr6s la bar-

ri^re Saint-Michel, dont les caves sont prises dans les routes

souterraines de ces carri^res et leur servent main tenant d'entree

,

et, dans un temps plus rapproche de nos joui-s, les fondations de

Teglise Sainte-Genevi^ve sur la montagne de ce nom, que le

sieur Soufilot fut oblige de porter k 80 pieds de profondeur pour

les asseoir sur un terrain solide, auraient du des lors fixer I'at-

tention du gouvernement sur le danger qui menac^ait tons les

edifices construits sur ce terrain. II a fallu un eboulement consi-

derable, occasionne par la chute de la surface d'une ancienne

carri^re a Menilmontant, celle de quelques maisons dans le quar-

tier Saint-Jacques, et, sur la grande route qui conduit k Sceaux

et a Orleans, d'assez grands trous formes tout a coup par la chute

du terrain qui couvre ces excavations, il a fallu, dis-je, tons ces

accidents pour reveiller Fattention du gouvernement sur un dan-

ger qui devait n^cessairement devenir tous les jours plus mena-

^ant. Louis XVI a ordonne en 1777 une visite de ces carri^res, et

toutes les reparations qui peuvent soutenir ces voulcs inimenses

et les diverses routes qui circulent sous cc terrain en bien plus

grand nombre que les rues qui le couvrent dans la plus grande

partie des quartiere Sainl-Jaa|ues, Sainte-Genevi^ve, le Val-do-

Grace, Saint-Michel et le faubourg Saint-Germain.

M. le comte d'Angivillers, directeur general des bdtiments du

roi, et M. Le Noir, lieutenant general de police, ont et<^ chai^^

de cette reparation importantc, entreprise sous leurs ordres par

M. Guillaumot, architecte et inteudant des bdtiments du roi >•

1. Charlcs-/Ucl Guillaumot, nd k Stockohlm, do parcnu fmi^ti, lo 27 Janvier
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Cette operation, qui exigeait les plus grands talents et une pre-

caution toujours active, permet deja de parcourir sans aucun

danger les innombrables detours de ces inimenses carrieres.

M. Guillaumot a fait achever d'excaver la plupart de ces routes

souterraines souvent obstruees par la chute des rochers qui leur

serventde voutes; il les a soutenues par des piliers qui leur ser-

vent de point d'appui aux parties de ces voutes qui mena^aient

de s'afTaisser; les endroits ou le danger paraissait leplus imminent

et que des piliers isoles n'en pouvaient pas garantir ont ete for-

tifies par des murs qui aident a soutenir de chaque cote la base

de ces voutes; ainsi Ton se promene aujourd'hui avec la plus

grande securite dans le vaste labyrinthe de ces excavations, mais

non pas sans etonnement, ne fut-il cause que par le bruit des voi-

tures qu'on entend rouler continuellement sur sa tete.

Ces diverses constructions, aussi penibles que dangereuses k

faire, n'ont coute la vie qu a un seul homme. II avait servi

trente ans dans les troupes du roi, il travaillait dans ces carrieres

depuis 1777. Le temps qu'on accordait deux fois par jour aux

autres ouvriers pour aller respirer un air plus pur, il I'employait

a construire en petit un chateau et les jardins du commandant

d'un fort trace d'aprfes leplan du Fort-Mahon dont il avait fait le

premier siege sous M. le marechal de Richelieu. L'espace qu'il

avait choisi pour cette construction qui est assez considerable et

qui, faite en pierre, subsistera longtemps, ofTre de distance en

distance des inscriptions en I'honneur du roi et de Henri IV ; il

avait grave lui-meme sur la pierre I'annee et le jour ou il avait

commence a s'occuper de I'unique delassement qu'il se permit.

Ses mocurs, son courage qui le faisait toujours marcher le pre-

mier aux excavations les plus perilleuses, I'esp^ce de devou-

nuMit avec lequel ce brave homme semble avoir consacre toute

sa vie an service de sa patrie, ont engage M. Guillaumot a lui

6leyer un monument en face du fort qu'il s'etait amus6 a con-

struire, et k consacrer son nom pr6s du rocher dont la chute I'a

1730, construisit les casernes do Saint-Denis, de Rueil, de Courbevoie (pour la

garde Suisse) et de Joigny ; il rcstaura les chateaux dc la Hrossc, pr6s Montcreau,

etdeSauvigny, ainsi que lepalais abbatial de V6zelay. Administrateur des Gobe-

lins et inspecteur des carridres de Paris (place qu'il consnrva pendant et apres la

Revolution), Guillaumot mourut a Paris, le 7 octobro 1807. II a laissd plusieurs

Merits sp6ciaux.
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malheureusement ecrase. Get architecte a fail graver sur une

table de marbre Tinscription suivante, faite par M. Pitra, I'au-

teur de I'opera 6!Andromaqiie :

Ces palals, cette ville immense,
Qui pressent de leur poids leur antique berceau.

Sans Tart dont le pouvoir en soutient le fardeau,

Retombaient dans le sein qui leur donna naissance.

Franqois-Antoine Descere dit lieauSejour, apr6s avoir servi trente

ans dans les troupes du roi et s'Hre trouv6 i nombre de batailles et de
sieges, notamment k celui du Fort-Mahon dans IMle de Minorque, en 1756,

et s'fitre retir6 du service avec le grade de v6t6ran, a 6t6 bless6 mor-
tellement par la chute de ce rocher, le 22 juillet 1783, en travaillant

dans ces carri^res aux reparations ordonn^es par le roi Louis XVI, et

commenc^es en 1777 sous ies ordres de M. le comte d'Angivillers, direc-

teur et ordonnateur g(^n6ral des batiments; de M. Le Noir, conseiller

d'lttat et lieutenant g6n6ral de police, et sous la direction de M. Guil-

laumot, intendant des bitiments du roi.

Ce fort et ces jardins sont le fruit des d61assements de ce brave

homme.

Apr6s avoir trente ans aflPront^ la furie

Et les hasards de cent combats,

Ce brave v6t6ran trouve ici le tr^pas,

Et meurt corame il v6cut, en servant sa patrie.

Ce monument lul a 6t6 61ev6 par M. Guillaumot, le... 1784.

— Les Soirees provenraleSj ou Lettresde M. Udrenger dcrites

a ses amis pendant ses voyages dans sa patrie ; avec cette ^pi-

graphe lir^e du roman de THi^phe : « N6 avec une ame sensible,

enchants de tout ce qui frappait mes regards sur les bords qui

m'avaient vu naitre, tous les objets avaient 616 pour moi, dans

ma jeunesse, une source demotions etde d^lices qui me faisaient

oublior mes malheurs. » Trois volumes in- 1 6, ornes de trois

jolies gravures de M. Fessard, dont la premiere repr^sente la

fontaine de Vaucluse ; la seconde, le port de Marseille; la Iroi-

sifeme, le port et I'arsenal de Toulon.

Ce n'est qu'une nouvelle Edition d'un ouvrage qui parut il y
.1 environ deux ans \ mais cette nouvelle ddition est augmentde

1. .SouA le litre de Voyage en Provenet, ou LHtret de M» 9... ferilu d iet amit

<rOrUans. Marseille ct Paris, 1783, in-13.
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de pr^s d'un tiers. Les lettres ajoutees contiennent des projets

patriotiques, comme celui de construire des canaux d'arrosage et

de navigation dans la Provence; des observations d'economie et

d'histoire naturelle sur le corail, sur ce qui pent alterer la qua-

lite des vignes et du vin; un precis de la navigation et des

fabriques de Marseille, etc.; des discussions philosophiques et

litteraires sur les troubadours, surl'ancienne naivete de la langue

francaise, sur les connaissances et les etudes qu'exige I'institu-

tion publique, etc., etc. Ce melange de tant de sujets differents

produit plutot une confusion penible qu'une variete agreable ; le

style de M. Berenger est d'ailleurs le plus souvent aussi mono-

tone qu'il est periodique et precieux ; soit qu'il ecrive en prose,

soit qu'il ecrive en vers, soit qu'il parle de T arsenal de Toulon

ou des amours de Laure et de Petrarque, c'est toujours un

homme qui se croit indispensablement oblige de se montrer sen-

sible et poete. Les lecteurs qui ne craignent point trop le faste

poetique trouveront cependant dans ses lettres quelques details

assez curieux sur les fetes provengales, sur I'origine des proces-

sions, sur la ville de Marseille, sur le port de Toulon et le magni-

fique bassin qu'y a fait construire M. Grognart. On apprend dans

la cinqui^me lettre du premier volume que M. Papon, I'historien

de la Provence , voyageant dernierement en Italie pour prendre

communication des chartes relatives a son travail, a retrouve

dans la bibliotheque du roi de Naples une copie authentique de

la quittance des 80,000 florins payes a la reine Jeanne pour le

comtat d'Avignon, avec celle de Facte par lequel cette princesse

a fait donation de la plus-value, Ges copies se trouvent dans un

ancien recueil ou Ton avait transcrit plusieurs pieces des regis-

tres de la Zecca ; on sait que ce registre a et6 brule k moitie, et

que I'acte en question a ete la proie des flammes.

M. Berenger est ne a Riez en Provence. 11 a ete professeur

d'eloquence au college royal d'Orleans. Avant son voyage de

Provence, il ne s'etait fait connaitre que par quelques pieces

fugitives imprimees dans \Almanack des muses, et par un petit

poeme imite de Strada, OrpMe et le RossignoL
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JUILLET.

Les synonymes de M"* de Sta6l ont eu trop de succ^ pour

que la malignite ne se soit pas empress^e de s'en venger. La

plaisanterie de M. de Thiard n'a pas paru assez directe ; on s*est

permis d'en faire une critique beaucoup plus am6re, mais dont

tout Tartifice ne consiste qu'a employer des expressions tr^s-

propres a rendre vivement des idees fines et originales, pour ne

dire que des choses communes, parce que, employees ainsi, ces

expressions doivent paraltre recherch^es et ridicules, comme le

seraient de fort beaux habits dont on s'aviserait d'affubler un

hommedu peuple. G'est sur les mots les moins synonymes, naiu-

relle et precieuse, qu*on a parodie les synonymes friuichisc et

NATURELLE ET PRlfiCIEUSE.

On est naturellc par caractere et prdcieuse par syst^me. On

est naturelle sans projet ; on est precieuse parce qu'on le veut.

Le naturel interrog^, on salt a quoi s'en tenir ; mais la pre-

ciosite, qui est une pretention, ci^de toujours Ic pas ii une pre-

tention d'lin ordre sup^rimr, alors quelle la rencontre,

L'esprit naturel aime i se faire comprendre, I'esprit qui ne

Test pas travaille a se faire admirer.

Une precieuse qui veut 6tre naturelle peut dire une V(^rit6,

mais jamais naturellement.

Si Ton pereuadait h une femme naturelle qu'il serait de son

inter^t d'etre fausse, rcla navanrerait ii rien, car ellc ne pour-

rait exl'cuter m resolution. Si on persuadait la m6rae chose a

une femme precieuse, le plus difficile serait fait. Je regarde le

visage d'une femme naturelle, el je sens qu'elle m'inspire la

confiance
;
j'dcoute les paroles d'une precieuse, et j'^prouve le

contraire. 11 faut souhailer d'etre aim6 de la premiere, mais ne

jamais d6sesp6rer de possc^der la seconde ; I'envie d'etre lou^,

qui a denature son caractere, vous ofTre millo moyens de la 86-

i. Voir pr^cMemmenty pages 351 et 353, et, pour U pUiiaaierie du eomte de

Thiard, page 366.
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duire. Dans le commencement de la vie, on croit que Taffectation

a de Tavanlage sur le naturel, et I'affectation mfene ^ la faussete,

qui est un vice. Mais le naturel ne deconcerte pas la faussete;

('est une tuanitVc (Vetre contre line manidre d'etre. Cependant,

si j'avais k choisir, j'aimerais mieux vivre avec une femme natu-

relle; je conviens qu'elle pourrait me dire ce qu'elle devrait me
cacher, mais si elle me disait que je lui plais, je la croirais en-

trainee par moi a faire ce que je lui demande, et je la prefererais

a la premiere qui jouerait 1'emotion et le sentiment. II est plus

doux d'obtenir que de recevoir le plaisir qu'on a r^solu de donner.

Je la prefererais aussi parce que les mouvements naturels ont

cet avantage sur les minauderies, qu*ils exigent moins de famous

et donnent les meroes jouissances.

— Une des objections le plus souvent repetees contre Tutilite

de I'etablissement du Lycee, est que tout ce qu'on y entend pent

se lire dans le cabinet avec tout autant de fruit. Voici de quelle

mani^re M. de La Harpe a trouve Toccasion d*y repondre dans

une des derni^res seances consacrees a I'analyse raisonnee des

Institutions de Quintilien :

(( Ce qua dit Quintilien de celui qui parle est tout aussi

vrai de celui qui ecoute. Dans Tun et I'autre cas, on est bien

moins seul qu'en society, et cette observation est ici, ce me
semble, d'autant mieux placee qu'elle pent servir de reponse a

r objection que quelques personnes ont faite contre cet etablisse-

ment si honorable aux lettres, et a qui votre approbation, mes-

sieurs, manifestee par des temoignages si flatteurs, promet cette

stabilitequi, seule, pent le rendre national. On a dit que tout ce

qu'on entend dans le Lycee pouvait se lire dans le cabinet avec

tout autant de fruit. J'oserais croire, au contraire, et cette opinion

est fondee sur la nature et I'experience, que si nous sommes

assez heureux pour 6tre de quelque utilite, elle doit 6tre ici

plus certaine et plus etendue que partout ailleurs. Je connais

tous les avantages de la lecture particuli^re, surtout dans les

mati^res abstraites qui exigent beaucoup de meditation ; mais

pour celles que nous traitons ici, qui generalement ont plus besoin

d'etre bien saisies qu'approfondies longtemps, qui sont plus

faites pour donner du mouvement a I'esprit que pour le con-

damner au travail, la forme des assemblees publiques nous parait

preferable k toutes les autres. En ce genre, I'oreille vaut mieux

I
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que I'oeil pour retenir et arr^ter la peiis^e. Les sensations sont

plus vives quand elles ne sont pas solitaires ; elles sont plus sures

quand elles paraissent confirmees par tout ce qui nous environne

;

Tattention de chacun est soutenue par celle des autres, et ce

qu'on a senti en conimun laisse une trace plus profonde et plus

durable; on remporte des idees que Ton compare a loisir avec

les siennes, et il se fait en quelque sorte un travail genei*al et

simultaue de tons les esprits, qui doit tourner au profit de la

raison et de la verite. »

— Le Triomphe du noutcau monde, rdponscs acadimiques

fonnant un nouveau systi^me de confidiration fo/M mr les

besoiiis actuels des natiom chr^tiennes, commercantesj elc»y et

adiipti a leiirs diverges formes de gouvernenient ,• dddid aux

souverains, aux Academies, a tons les gens de bien, par I'ami

du corps social. Deux volumes in-8% ayant pour epigraphe ces

paroles du psaume 84 : Justitia et pax osculatiB sunt,

Tel est le titre fastueusement bizarrre d'un ouvrage dont la

publication vient de faire renvoyer son auteur, I'abbe Brun, de

la congregation de I'Oratoire. Ce renvoi a donne lieu a une con-

testation qui a fait retentir nos tribunaux et lire le livre qui I'avait

occasionnee. Nous ne doutons pas que ce ne soit le prix propose

par labbe Raynal au jugement de I'Academie de Lyon, savoir

« si la decouverte de I'Amerique a ete utile ou nuisible au genre

humain », qui ait donne a I'abbe Brun la premiere idee de son

Triomphe : mais tout a la fois pretre, janseniste et philosophe,

qualites assez difTiciles a concilier, il ne s'amuse point k discuter

cette importante question, il la d(^cide. 11 ne voit dans la decou-

verte du nouveau monde que le bonheur de Tancien. Tons les

maux que nous avons faits a TAmt^rique, celui qu'il paralt plus

que demontre que nous devons a la gloire de Tavoir decouverte,

la depopulation de plusieurs parlies de noire continent, les nou-

veaux besoins auxquels nous assujetlit I'usage de lant de pro-

ductions inconnues jusqu'alors, les guerres desastreuses que ces

riches conqu6tes n'ont cess6 de susciter entre les puissances qui

out voulu se les approprier, la devastation de I'Afrique, qui

s'^puise journellemeut 4 nous fournir les negres necessaires pour

Texploitation des mines ou pour la culture du sucre et du cafe,

les ravages enfin d'une maladie devenuc Ic plus cruel et le plus

honteux des fleaux dont le geine humaiu soil aflligi^ ; tous ces
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maux, qui appartiennent k la decouverte de rAmerique, ne sont

presque rien aux yeux de M. I'abbe. L'esprit de commerce sub-

slitue k l'esprit de conqu^te, cet esprit de commerce devenu

Tame de la politique moderne, « I'Amerique septentrionale ten-

dant les bras et ouvrant un vaste territoireaux malheureux Euro-

peens, les souverains forces par la crainte de la depopulation de

leurs fitats respectifs a consentir a une paix g^nerale pour assurer

leur bonheur et celui de leurs sujets » ; voila les grands avan-

tages qui determinent I'abbe Brun k regarder la decouverte du

nouveau monde « comme un vrai germe de felicite universelle »

.

On ne saurait nier, sans doute, que cette grande revolution

n'ait substitue l'esprit de commerce a l'esprit de conqu^te, et cet

esprit, devenu dominant, pent nous donner I'esperance de voir

naltre quelque jour un systtoe plus pacifique et du besoin que

les arts et le commerce ont de la paix, et plus encore de I'impos-

sibilite mtoe de subvenir aux d^penses de la guerre, depenses

que I'ordre actuel des choses a rendues immenses. Consideree

ainsi metaphysiquement, I'idee de I'abbe Brun parait assez rai-

sonnable*. Cependant les princes qui tiennent ou qui se flattent

d'obienir un jour la balance du commerce en ont-ils ete plus

disposes jusqu'ici k realiser le projet favori de I'auteur, celui

d'une paix perpetuelle ? Dans I'etat present de nos rapports

politiques, des rivalites de commerce ne sont-elles pas en effet

des rivalites de puissance, et par la m^me ne sont-elles pas ega-

lement difficiles k concilier ? M. I'abbe Brun voit toutes les en-

traves du commerce des deux mondes brisees par le fait de

rindependance de I'Amerique septentrionale, « la prosperite des

nations decid^e irrevocablement par le traite qui a separe les

l5tats-l]nis de I'Angleterre ». Cette prosperite des nations, cette

liberte du commerce, I'auteur la fonde « sur la reciprocity d'avan-

tages qui sert de base aux traites de commerce faits par les

l5tats-Unis aux diverses nations de I'Europe ». C'est sur cette

reciprocite dictee par I'inter^t momentane des parties contrac-

tantes que M. I'abbe pense asseoir solidement le grand oeuvre

d'une paix universelle. Ce reve n'est, comme on voit, qu'une

repetition de celui du bon abbe de Saint-Pierre. Notre ex-orato-^

1. II y a plusieurs anndes que M. de Chastellux Ta d6velopp4e avec infiniment

d'esprit dans son livre de la Felicite publique. (Meister.)
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rien croit le realiser en traQant article par article le traits d*une

confederation generale, traite qu'il « ne doute pas un instant

que tons les princes qui auront lu son ouvrage ne s'empressent

de signer ». II ne s'agit done plus que de parvenir k le leur fairs

lire, premiere difliculte qui pourra nous an^^ter quelque temps.

A ce projet, aussi sublime qu'impralicable, Tauteur fait suc-

ceder celui d'une reforme totale dans les lois, dans les moeurs et

dans la religion des divers gouvernements.

Les vues de M. I'abbe Brun n'ont rien de neuf, et sa mani^re

de les exprimer n*a pas m6me le merite d'etre originale. Le

moyen qu'il propose pour exdrper Firreligion est le seul qui soit

curieux; devait-on I'attendre « d'un pr6tre catholique »? Cestle

projet « de reunir tons les Chretiens dans une seule commu-
nion », et, pour Tex^cuter, il ne demande que le secours d'un

concile cecumMique, L'auteur, qui ne fait rien k demi, s'est

donn6 la peine de dieter lui-m6me la bulle que le pape doit

adresser a tons les souverains pour la convocation de ce concile

;

le Saint-P^re y declare modestement « qu'il ne pretend pas faire

tomber d'accord les differentes sectes qu'il invite ti un concile sur

lous les articles de sa croyance, que Ton se bornera a convenir

des points les plus essentiels, et que toutes les decisions seront

appuyees sur I'Ancien Testament et sur les lumi6res de la

raison » (sauf a concilier sans doute ces deux autorites le

mieux qu'on pourra). L'abbe Brun fait ensuite tous les r^le-

ments, tous les decrets que le concile doit sanctionner ; a il permet

la communion sous les deux esp^ces; » il veut que « roffice

divin sc fasse en langue vulgaire »; il veut que « les prdtres

laiques ( car il admet encore les voeux monastiques en r6sei*vant

aux princes le droit d'en dispenser) jouissent, k I'^rd du ma-

nage, des m^mes di'oits que les autres citoyens ».

Nous ne connaissons pas la fa^on de penser de l'auteur sur

la prdsencc rielle dont il ne parle pas, mais nous pensons qu'il

iilTitde ces divers points de discipline pour le faire taxer, comme

lilt d'autres jansenistes, de se rapprocher beaucoup des dogmes

(le la religion protestante. M. l'abbe Brun veut presenter ensuite

aux P^res du concile un traite d'education publique, mais ce

traits est encore a faire. Cependant «i les ambassadeurs de toutes

les puissances assurent d'avance que leurs maltrcs vonl cr6er

une place de secretaire d'£tat k ce d^partement »» et nous osons
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presume!* que M. I'abbe Brun est trop bon patriote pour refuser

au roi de France d*accepter cette place dans ses l5tats si on la

lui propose. Le concile s'occupe ensuile a reformer quelques-

unes de nos conventions sociales; le mariage, considere par les

catholiques comme un sacrement, ne sera plus « qu'un acte

civil ». On decidera que « les conjoints se presenteront d^sormais

devant le pasteur qui leur lira en langue vulgaire une instruction

tendant a leur prouver I'importance, la sublimite, la divinite

des faveurs conjugales » (c'est toujoiirs notre pr^tre qui parle)

mais en meme temps « le danger physique et moral de les trop

multiplier ». 11 sera arrete en consequence que « les faveurs

conjugales ne soient de part et d'autre un devoir qu*une fois la

semaine tout au plus » . Ce precepte assez gai semble nous ga-

ranlir au moins que les saints peres qui composeront le concile

qui doit lui donner force de loi auront atteint cet age de matu-

rite ou la nature rend un regime si chaste et si sobre k peu pr^s

indispensable.

Ge sont bien plus les preceptes religieux de I'abbe Brun que

ses idees politiques qui I'ont fait renvoyer de la congregation de

rCh'atoire. II a voulu resister aux ordres du superieur general,

du P. Moisset, et rester malgre lui dans une des maisons de

rOratoire, voisine de Paris; le superieur s'y est rendu, et, pen-

dant rabsence de I'abbe Brun, il a fait ouvrir sa chambre par un

serrurier, et transporter tons ses effets dans le logement du

portier de la maison. L'abbe Brun, a son retour, a pretendu

que, dans ce deplacement peu legal, on lui avait pris dix-sept

mille livres de billets de caisse, et en a voulu rendre responsable

le P. Moisset; mais sa reclamation n'etant pas appuyee de

preuves qui etablissent qu'il eut cette somme en son pouvoir,

et n'ayant ete faite que quelque temps apr^s le deplacement

dont il se plaignait, les tribunaux I'ont deboute de sa demande.

Ce sont les memoires auxquels cette contestation a donne lieu qui

ont fait connaitre le Triomphc du nouveau monde, ignore jus-

qu'a cet instant. Le gouvernement n'a pas tard^ de suspendre,

par un arr^t du Conseil, le privilege accordeaun livre ou, entre

autres folies, on ose avancer que I'incendiaire, I'empoisonneur, le

parricide, le regicide meme, ne doivent etre punis que d'une

prison perpetuelle, et tons les autres crimes traites comme

des maladies plus ou moins opiniatres. On pent croire que sur ce
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seul paradoxe le censeur eut refuse de munir Touvrage de son

approbation, s'il se fut donne la peine de le lire ; il aura mieux

aime se contenter de signer I'eloge eniphalique qu'il y a lieu de

croire que I'auleur lui en a fait lui-m6rae. Void en quels termes

cet eloge est con^u : « Sublimite d'idees, noblesse de sentiments,

purete de langage, clart6, energie de style, justesse de raisonne-

ments, sagesse de principes, objets majestueux, vues profondes,

tout m'a paru concourir a lui assurer non-seulement un accueil

favorable, mais m6me une place distinguee parmi le petit nombre

d'ouvrages dignes de passer a la posterite. A Paris, ce 21 no-

vembre 1784. Signe Robert de Vaugondy, censeur royal. »

Passe-port qui n*a pas empeche que I'ouvrage n'ait demeur^

enseveli plus de dix-huit mois dans la plus profonde obscurity,

et ne soit tout pr6t k y retomber pour n'en plus sortir.

— Rdflexions dun citoyen non gradiid^ sur un precis trds-'

connu ; brochure in-A", imprimee a Francfort, ainsi Tannonce le

titre, mais qui, jusqu'a present du moins, ne se trouve gu6re

que chez les amis de I'auteur.

Ce citoyen non gradue est M. le marquis de Condorcet; et,

quoique ces reflexions paraissent avoir ete jetees sur le papier

avec assez de precipitation, il est aise d*en reconnaitre I'auteur k

cette precision d'idees qui caract^rise sa raani^re d'^crire, et k

cette amertume de plaisanteries qui, melees aux apparences d*une

douceur et d'une bonhomie inalterables, I'a fait appeler, dans la

society m6me de ses meilleure amis, le mouton enrage.

L'auteur commence d'abord par donner une analyse aussi

courte, aussi serree du proems des trois innocents condamnos

aux gal6res par le juge de Ghaumont *, et i la roue par le parle-

ment de Paris, que celle de M. le president Dupaty.

11 traite deux questions particuli6res : d'abord si Ton a bion

fait de publier le mOmoire de M. Dupaty, et Ton ne doute pas

ju'il ne soit pour Tallirmative; ensuite quelle doit 6tre la con-

duite du parlement ; il repond : « Le silence ; c'est le devoir de

tout juge dont on attaque la decision. » II n'est, selon lui, ni de

la dignite du parlement, ni de son int6r6t, de combattre Topi-

1. Bradier, Sim&re et Larduiso. Lo» Reflexions ont 6l6 r6iinpriin6et dim* I'tHlitioB

H OEuvres compUtes dc Condorcet, pubU<^ par Arairo (t. I«%p. 504),aiDii qu*uu

HecU de ce qui $'e$t pa$»^ au partetimU l§ 90 oo(U 1786 (OEuvres oomplMti,

t. U, 140), quo Mcistcr avail donnd nns coauneBUiret, et que noua supprinoiM.

XIV. t7
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nion publique par des arrets qui ne feraient que lui donner plus

de force.

{( On nous assure, ajoute-t-il enfin (c'est la derni^re de ses

reflexions), on nous assure que le magistral qui a denonce au

parlement le memoire en favour des accuses, apres avoir sup-

pose que tons les juges les avaient regardes comme coupables,

et n*avaient differe d'opinion que sur le supplice, ce qui n'est

pas assez vrai meme pour une denonciktion, a beaucoup insists

sur Vam^niU connue de Vdme de M, le rapporteur^ qui avail

opin^ CL la roue. L'amenite et la roue ! Nous esperons qu'il voudra

bien s'occuper de faire bruler ce petit ecrit, suivant I'heureuse

invention de I'empereur Tibere, dont il ne manquera pas aussi

de louer l'amenite, et que notre petite diatribe obtiendra le

meme honneur que le Cymbalum mundiy les mandements de

I'auteur de Marie Alacoque^ et le Voyage de Figaro^ etc. »

ANECDOTES

DU VOYAGE DE LOUIS XVI EN NORMANDIE.

« D'Houdan, le 21 juin 1786, a 7 heures et demie flu matin.

t( Le roi, en passant par cette ville, a ete oblige de descendre

de sa voiture pendant quelques instants. Plusieurs femmes se

trouvant sur son passage, une d'elles, epouse du sieur Marechal,

chirurgien, s'est prosternee a ses pieds en lui baisant la main.

Le roi I'a relevee avec bonte. Encouragee, elle s'est jetee k son

cou, et I'a embrasse a plusieurs reprises. Sa Majeste, soupcon-

nant quelle desirait quelques secours pour des malheureux,

porte la main a sa poche ; mais celle-ci lui avoue que c'est une

grace qu'elle ose lui demander, celle de faire terminer un pro-

ces dont dependait le sort de la veuve Leblanc, fermi^re de M. le

due de Luynes, et aubergiste, charg^e de douze enfants. Le roi

a eu la bonte de lui dire qu'il y prendrait le plus vif interet; la

suppliante I'a embrasse de nouveau. 11 rit beaucoup et demande

a la veuve Leblanc si elle veut aussi I'embrasser; celle-ci, p6ne-

tree d'un profond respect, s'est contentee de lui baiser le pan de

son habit. Le roi lui a dit plusieurs fois de lui donner k Mantes,

ou il passerait le 29 a quatre heures du soir, un memoire, afm

1» Languet de Gergy, uvOquc de Soissons, no en 1G77, mort en 1763^
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de lui faire rendre justice, et a encore envoy(5 M. le due de

Coigny lui reiterer de ne pas y nianquer.

« Sa Majeste, infiniment salisfaile de la reception de la ville

d'Houdau, en est partie en riant beaucoup de cette aventure. >»

« De Caen, Ic 27 juin 1786.

« Le roi est arrive le 21, a neuf heures du soir, au chateau

d'Harcourt, apr^s avoir dine dans une auberge k Laigle avec ce

qu'il avait apporte.

(( La maitresse de la niaison a ete si contente, qu'elle lui a

saute au cou ; Sa Majesty n'a fait qu'en rire. A Falaise, cin-

quante fiUes v^tiies en rose et blanc out entoure Sa Majesty,

et I'ont couverte de roses. Elle a comble de bonte tous les

lieux ou elle a passe, et s'est montree populaire envers tout le

iiionde.

« Elle a ete re^ue a Harcourt par M. leducetM'"* la duchesse

a la porte du vestibule avec toute sa societe. Ses gardes-du-

iorps, qui etaient arrives la veille, se sont empares de la garde

interieure du chateau. L'exterieur du chateau a ete garde par

un d^tachement de grenadiers du regiment d'Artois, en garnison

k Caen.

« M. le due de Mortemart, comnie gendre de M. le due d'Har-

court, a voulu le servir, mais il Ta fait mettre a table. Tout le

chateau etait vempU ; le monde venait de plus de dix lieues; le

roi a permis qu'on le vit souper. Les grenadiers formaient une

haie en avant du peuple.

« Le lendemain, il est parti a huit heures pour Caen. 11 y est

arrive k dix, et est venu relayer aux casernes, ou le regiment

iTArlois commeni^it une double haie jusqua Texlremit^ de la

ville. Sa voiture s'etant annitee, le corps-de-ville s'est avanc^,

ayant M. de Brou, intendant, a la t^te. M. le due d'Harcourt et

M. le due de Coigny, gouverneur de Caen, en sont descendus

pour prendre les clefs de la ville que leur prdsenta le maire, et

il> les olTrinMit au roi ; il y en avait une d'or et une d'argenl avec

tte inscription : Cordihusaperiis inutUes, Le roi a ensuile tra-

verse la ville au pas, pour eviter les accidents qu'aurait pu occa'

sionner la grande affluence de peuple, au nombre de pluH dc

irente mille dmes repandues dans les rues, qui out fait retcntir

losj airs des cris de vivc k roi '

I
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(( Le premier acte d'humanite que Sa Majeste a fait dans cette

ville a ete d'accorder, aux sollicitalions de M'"^ la duchesse

d'Harcourt, la grace de six deserleurs detenus dans les prisons,

dont quatre du regiment d'Artois et deux autres. MM. les mar6-

chaux de S^gur et de Castries avaient precede partout le roi

d'un jour. Le premier a passe en revue le regiment d'Artois.

(( Le roi est arrive a Chei'bourg h. une heure apres minuit, et

d^s quatre heures du matin il etait sur un canot portant le pa-

vilion royal pour aller voir partir le cone, qui s'est mis sur-le-

champ en mouvement par un calme superbe. Cette marche ayant

dur6 huit heures, le roi a ete visiter les anciens cones, Tile

Pel^e, qu'il a permis qu'on nommat le Fort Royal. Le Pairiote,

vaisseau amiral de Tobservation, est venu de Brest. Pendant sa

marche, tons les batiments et les forts I'ont salu6 de trois de-

charges de canon. II a ete voir couler le cone. Sur le dernier

place on avait dresse une tente sous laquelle M""^ la duchesse

d'Harcourt, venue expr^s toute la nuit, lui avait fait preparer k

dejeuner. La manoeuvre s*est ex6cut^e avec le plus grand succ^s.

Sa Majesty a temoigne le plus grand contentement; elle n'a ete

interrompue que pour faire place k la sensibilite qu'il a temoi-

gnee a un accident cause par une barre du cabestan qui a man-

que, et a tue un homme et blesse deux autres. Sa Majeste leur

a sur-le-champ envoye le sieur Andouille, son chirurgien, pour

les panser et lui en rendre compte tons les jours.

(( Le roi, apr^s avoir fait a M. le due d'Harcourt tous les

compliments que cet ouvrage a jamais memorable lui merite, en

a temoigne tout son contentement au sieur Cessart, ingenieur

des ponts et chaussees, qui a invente les cones, et a M. de La

Milliere, chef de ce corps, devenu respectable dans la province

de Normandie.

(( Le 2Zi, le roi s'est embarque aprfes avoir dejeune avec tous

les seigneurs de sa suite, et a 6te a bord du Patriote, vaisseau

de 7A, commande, ainsi que I'escadre de dix-huit batiments,

parM. d' Albert de Reims; le pavilion royal y etait. Le roi,accom-

pagne de M. d'Hector, commandant de Brest, a visite le vaisseau

dans le plus grand detail, et a temoign^ le plus grand conten-

tement. II a vu ensuite manoeuvrer I'escadre d'^volution, qui a

fait tous les simulacres de combat corps a corps et en ligne,

tous les signaux 6tant faits par le vaisseau amiral. Le roi n a pas
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bouge de dessus la dunette. II s'est aper^u que son baliment

ne tirait point, il en a demande la raison; on lui a dit qu'il n*e-

tait point d'usage qu'il y eut ni feu ni poudre sur un batiment

ou 6tait Sa Majeste. II a sur-le-champ secou6 celte Etiquette, et

a ordonne qu'on tirat a boulets plusieurs pieces de dix-huit et

de trente-six, pour voir Teffet du ricochet dans I'eau.

« Le roi se rembarqua a six heures sur son canot, et trouva

plus de vingt mille personnes sur le quai qui I'attendaient, et qui

voulaient marcher dans I'eau pour amener le canol a terre, s*il

ne I'eut empeche.

« Le 25, le roi etant parfaitement content de tout ce qu*il

avait vu k bord, y retourna dejeuner sur le Pulriote^ ou il fit

ressentir a I'escadre Teffet de ses bontes.

« Le roi est parti le 26 pour Caen, ou il a eprouve de nou-

yeaux effets de I'attachement de ses sujets. Cinquante jeunes

gens, tons en uniforme et en echarpe, furent au-devant de lui

demander la permission de deteler ses chevaux et de Tamener k

la ville, ce qu'il refusa; mais il leur permit d'entourer sa voi-

ture, ainsi qu*a cinquante jeunes filles qui lui presenterent des

fleurs, et I'accompagnerent chez lui, ayant de la musique a leur

tete.

« Le roi, craignant les accidents des chevaux, avait fait

ordonner qu'on lui envoyat un detachement de troupes pour le

preceder; la compagnie des chasseurs du regiment d'Artois fut

au-devant de lui, et entoura sa voiture jusqu'a I'hdtel d'Har-

court, ou il trouva son bataillon de gardes, commande par M, de

Guerchy, mestre-de-camp. Sa Majeste fut descendre de voiture

aux casernes, accompagnee des grenadiers qui la pr^c^daient,

car elle d^fendit que personne fut autour d'elle, ce qui rappelle

le propos qu'elle tint aux troupes de Yalogne : « Laissez-les

« approcher, ce sont mes enfants. » Le roi entra aux casernes,

accompagne de son capitaine des gardes, du colonel de garde et

de M. le due d'Harcourt.

« Sa Majeste fut de li, toujours ii pied, visiter les travaux de

la riviere, qu'elle passa dans un petit bateau avec six personnes.

Les plans des operations qu'on a faites pour la rendre navigable

lui furent presentes par M. de Brou et M. Le FOvre, ing^nieur

de la province. Le roi, apr^s avoir ordoun6 qu'on mil la plus

grande diligence dans ces travaux, rcntra chez lui par les jar-
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dins de I'lntendance ct de I'hotel d'llarcourt, qui olaient illu-

mines.

« Tons les pas de Sa Majeste ont ete marques par des bien-

faits. MM. les administrateurs de I'hdpital lui represent^rent les

besoins des pauvres; elle leur accorda huit mille livres. Les ofii-

ciers municipaux lui present^rent une orpheline; elle la maria et

lui donna une dot. Huit paroisses ont ete gr^lees depuis son pas-

sage; elle donna vingt mille livres a M. I'intendant.

« Sa Majeste est partie ce matin, aux acclamations du peu-

ple, en emportant les regrets de tout ce qui I'a vue, et laissant

I'espoir a ses bons sujets normands de la revoir dans quelques

annees.

(( La reine, qui n'a point quitte Versailles, a recu tons les

jours des nouvelles du roi. Par un des derniers courriers,

Sa Majeste lui mandait : « Yous serez, j'espere, contente, car

(( je ne crois pas avoir fait encore une seule fois ma grosse

(( voix... )) II y a dans cette attention et dans ce souvenir une

grace et une bonte qui ne sauraient echapper aux ames sen-

sibles. ))

— On a donne, le mardi 13 juin, au Theatre-Fran cais, la pre-

miere representation de VInconstant \ comedie en vers et en

cinq actes, de M. Collin ; c'est un jeune homme qui n'etait connu

que par quelques jolies pieces fugitives inserees dans rAlma-

nack des muses et dans d'autres recueils.

Cette piece a obtenu un succ^s decide a la representation, et

I'a merite a beaucoup d'egards. Malgre les defauts qu'on pent

lui reprocher, elle est faite pour donner I'idee la plus avanta-

geuse du talent de I'auteur
;
peut-etre meme les defauts de la

piece tiennent-ils tellement au sujet, qu'il est difficile de les evi-

ter. L'inconstance proprement dite est un travers dont le ridicule

paralt sans doute fort comique et fort theatral ; mais comment

reussir a presenter naturellement les differents traits qui le pro-

noncent dans un inteiTalle aussi borne que celui des vingt-quatre

1. Le d6no(iment, qui n'en est pas un, a ete changd plusicurs fois. Kerbantan

ct f^liante ne reparaissent plus, c'est tout uniment le depart de Florimon qui ter-

mine la piece; le jour de la premiere representation, il partait pour I'Amerique,

en disant : « On ne voit pas deux fois naltre une republique. » Depuis il sort de la

8c6ne, resolu d'alier s'ensevelir dans un ecuvent; cette derni6re variante est asso-

rtment la nioins heureuse. (MEiSTEn.)
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heures? Lorsqu'il faut, pour ainsi dire, entasscr dans cinq acles

de comedie ces variations de sentiments, de gout, de conduite,

qui peignent un inconstant, la rapidite avec laquelle ces varia-

tions se succ^dent en detruit la rcssemblance, et donne k ce

caractere une physionomie qui ressemble plus a la folic qu*a

toute autre chose. C'est le reproche dont on ne saui*ait justifier la

maniere dont M. Collin a congu et traite son sujet ; les situations

dans lesquelles il presenteson Inconstant sontaccumu lees les unes

sur les autres ; il le fait changer a chaque instant de projets, de

passions, de mattresses; il revient trois fois k la m6me; et ces

retours, que leur promptitude rend plus que ridicules, donnent

vraiment a ce role, tout variable qu'il est, une sorte de mono-

tonie assez penible. Un caprice peu naturel lui fait renvoyer son

domestique, un caprice plus etrange encore le lui fait reprendre.

11 faut des hasards peu coramuns pour rassembler dans le m6me
hdtel tous les personnages de la piece; il est d'ailleui*s trop evi-

dent que ces personnages ne sont la que pour mettre en jeu le

( aract^re principal ; ils n'ont rien qui puisse soutenir par eux-

m^mes 1'attention du spectateur d6s que 1' Inconstant cesse d'etre

•^llr la sc^ne. On pent reprocher encore k cette comedie quelques

longueurs, des incidents tout a fait inutiles a I'intrigue, et qui

semblent n'6tre amenes que pour prolonger Taction ; mais tous

ces reproches ne detruisent point le merite qui distingue cet

ouvrage ; et si VInconstant n'est pas cette ceuvre si difficile k

concevoir et k ex^cuter, une bonne comedie de caractere, on ne

saurait trop louer la maniere ingenieuse dont Tauteur a su nous

am user, pendant cinq actes, avec un seul personnage qu'il fait,

pour ainsi dire, pirouetter sans cesse sur lui-m6me, mais ((ui

trouve presque toujoure une raison specieuse ou un mot plai-

wmt pour justifier I'extr^me mobility de ses sentiments, de ses

iees, de ses projets. Cet ouvrage, qui annonce de imagination

et beaucoup de facilite, doit laisser concevoir d'aulant plus d'es-

p^rance que I'auteur est un jeune homme de vingt-six a vingt-

M'pt ans, qui n'a pas encore vu le monde, ayant presque tou-

jours vecu dans une petite ville de province, a Chartres, ou son

pere etait procureur.

C'est le sieur Mol^qui a jouc le r6le de Tlnconstant, et Ton no

peut se dissimuler que ia grAcc et la finesse de son jeu n'aicnt

beaucoup contribue k decider le 8ucc6s de la pi6ce.
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LA ROSE.

CHANSON

Pr6s de Daphnis une rose nouvelle

Venait d'6clore avec tous ses appas.

Elle est pour moi, se disait-il tout bas;

Ah ! quel plaisir de la trouver si belle I

Mais par malheur elle est trop jeune encore

;

Un jour de plus suflfit pour rembellir.

II sera temps de venir la cueillir

Demaia matin au lever de I'aurore.

Lindor, plus fin, la guette ^la sourdine,

Saisit Tinstant, et rend grace au hasard.

Daphnis revint, mais il revint trop tard,

Et de la fleur ne trouva que rapine.

Le Duel, drame en trois actes et en vers, represente pour la

premiere fois sur ce meme theatre, le mardi 20 du mois dernier,

est de M. Lieutaud, I'auteur des Reconnaissances de Candide i,

et de quelques autres pieces encore plus oubliees que celle-ci.

C'est rimitation d'une piece allemande que M. Rochon de Cha-

bannes avait essaye de reduire en un acte. M. Lieutaud a trouve

bon de la remettre en trois ; mais il avoue fort honnetement que

le seul caract^re qu'il n'ait pas puise dans Toriginal allemand

appartient tout entier a M. Rochon ; c'est celui de Morgan ou de

Merval, jeune homme plein d'etourderie, d'honneur et de sensi-

bilite, et ce n'est pas sans doute le role le moins agreable de la

pi^ce. Comme nous avons eu I'honneur de vous rendre, dans le

temps, uncompte assez detaille de I'ouvrage deM. Rochon S nous

nous dispenserons d'entreprendre une analyse suivie de la nou-

velle forme sous laquelle M. Lieutaud vient de le faire paraitre

;

nous nous bornerons simplement a quelques observations sur le

fond meme du sujet.

1. Lieutaud n'est point I'auteur des Reconnaissances de Candide. Cette pi6ce,

dont le veritable litre est : Leandre-Candide, ou les Reconnaissances, cat de Radet

et Rosi6re. Meister se trompe en I'attribuant ici a Lieutaud. Cost la comodic du

Due de Benevent qu'il aurait dA citer. Voir, pour ce qui a pu causer sa mt^-prise, le

compte rendu de ces deux pieces, pr6cedemment, pa^e 18,

2. Voir tome XIII, page 49.
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On ne peut nier qu'il n'offre des situations infiniment tou-

chantes, plusieui-s mouvements vraiment dramatiques. Comment
n'etre pas attendri loi*squ'on voit la marquise de Valvin recom-

mandant les jours d'un epoux qu'elle adore aux soins de ce m6me
frere avec lequel I'honneur I'oblige d'aller se battre? mais

avouons aussi, d'un autre c6te, que le caractere odieux du fr6re

rend cette situation plus penible encore qu'elle n'est int^ressante;

comment supposer un homme assez vil, assez atroce pour se per-

meltre de tenir sur le compte de sa propre soeur, et dans una

assemblee publique, des propos trop graves, trop insultanls pour

que son epoux ne se croie pas oblige de laver dans le sang un

pareil outrage ? Le role du p6re de Valvin est aussi plat qu*il est

nul, et ne fait qu'embarrasser Taction ; il demeure avec son fils,

et quand tout le' monde est instruit de tout ce qui se passe, il est

le seul dans la maison qui I'ignore : on s'attend qu'il jouera du

moins un r6le essentiel au denouement
;
point du tout, il ne repa-

rait que lorsque Taction est fmie, pour annoncer au beau-fr6re

de son fils une faveur que ses sollicitations viennent d'obtenir

pour lui, circonstance qui, dans ce moment, ne peut plus interes-

ser personne.

Malgre ces defauts, la pi6ce a ete fort applaudie. Le r61e de

la marquise fait de Teflet; celui de Merval a paru d'une verity

originale et piquante, et la^aiete de ce role episodique se trouve

assez bien liee au fond du sujet pour contraster heureusement

avec la tristesse des principaux personnages. On a trouv6 une

sorte d'^loquence et de chaleur dans les lieux communs que

d^bite sur le duel Blemont, le p^re de la marquise. La pi^ce est

en general assez mal ecrite, mais cependant avec cette rapidity

facile qui fait oublier souvent une multitude de fautes et de

negligences.

— Description gM^rale de la Chine, ou Tableau de VHat

acluel de cet empire, rMig6 par M. Tabbe Grosier, chanoine de

Saint-Louis du Louvre, un volume in-4®.

Nous sommcs deji rcdevables k M. Tabb6 Grosier d'une //i<-

toire de la Chine en douze ou quatorze volumes in-4', qu'il est

absolument impossible de lire*. Le volume que nous avons I'hon-

neur de vous annoncer est, pour ainsi dire, le precis de Touvrage,

1. It n'cD esl quo rdditcur; celte hittoiro est du P. BlailU. (Musm.)
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et peut en m^nie temps servir a le suppleer. La lecture en est

moins longue et moins penible, et Ton y trouve quelques details

interessants sur Tadministration interieure de Tempire, sur ses

lois civiles et criniinelles ; c'est, je crois, la compilation la plus

exacte et la plus complete de tout ce qui a ete ecrit sur la Chine

depuis les premieres relations que nous en ont donnees les

jesuites jusqu'aux derniers memoires des Ghinois que M. Bertin

fitvenir a Paris sous le regne de Louis XV. II n'est pas besoin

d'avoir des connaissances bien profondes sur la Chine pour sentir

que la description de cet empire doit 6tre plus interessante que

son histoire. S'il n'est point de peuple qui puisse produire des

preuves plus authentiques de Tanciennete de sa civilisation, il

n'en est point aussi qui paraisse avoir ete plus constamment le

m6me depuis ces temps si recules jusqu'a nos jours. Le tableau

d'un tel peuple, sans doute, est un assez beau tableau, mais de

si^cle en si^cle c'est toujours le meme; les progres que fait ce

peuple sont insensibles, ou plutot il n'en fait aucun, les revolu-

tions qu'il a eprouvees n'ayant point laisse de trace assez marquee,

Ton n'a presque aucun interet k s'en souvenir; a peine parait-il

subir le joug d'une puissance etrang^re, qu on le voit revenir

aussitot k son premier etat. II parait done interessant d'etudier

les Chinois, d'admirer le chef-d'ceuvre de leur gouvernement,

mais il n'en est pas moins vrai que leur histoire doit etre fort

monotone et fort erinuyeuse ; on en est bien plus sur encore apr^s

avoir essaye de lire celle du P. Mailla.

La nouvelle description de I'abbe Grosier est partagee en deux

parties. La premiere contient un tableau geographique des

quinze provinces de la Chine proprement dite, des deux

Tartaries chinoises, orientale et occidentale, et des autres pays

soumis a la domination chinoise. II y a quelques-uns de ces

article^, tels que ceux de la population et de la fertilite, oil

M. I'abbe Grosier ne parait pas avoir porte un esprit de critique

assez eclaire; il me semble ignorer egalement, et les reflexions

philosophiques deM.de Paw, et les derni^res relations de plusieurs

voyageurs, qui prouvent clairement combien les missionnaires de

la Compagnie de Jesus avaientmis d'exageration dans leurs calculs.

Dans la seconde partie, M. I'abbe Grosier decrit le gouver-

nement chinois : cette derni^re partie de Touvrage est celle qui

laisse encore le plus a desirer.
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— Mhnoires de iW"** dc Waretis, suivis de ceux de Claude

Anetj publics par C, D, 31, P, * pour servir d'apologie aux
Confessions de J. -J. Rousseau, avec cette epigraphe : Voilii ce

que fai faily ce que faipens^y et ce que je fas, (J.-J. Rousseau.

Confessions, liv. I.)

Ces Memoires sont egalement depourvus d* esprit, d*int6r6t et

de sensibilite. Pour prouver que M"* de AVarens n'eut point les

faiblesses que lui impute Jean-Jacques, on en fait Therolne de

roman la plus plate et la plus insignifiante. Si ces- Memoires

^taient vrais, il faudrait convenir que le mensonge a quelquefois

Tair infiniment plus vrai que la verite m6me. M. Claude Anet

nous assure qu'il a suiTecu plusieurs annees k sa bienfaitrice

;

ceci derange beaucoup les remords du citoyen de Geneve, qui

se reproche si naivement d'avoir pense avec plaisir, en voyant

mourir ce pauvre Anet, qu'il allait heriter de ses nippes, et sur-

tout « d'un bel habit noir qui lui avait donne dans la vuc ». 11

y a lieu de croire que cet ouvrage a ete comniande par la

famille de M*"" de Warens, mais elle a mal choisi son vengeur.

— On a donne, mardi 26 juin, sur le Theatre-ltalien, la

premiere representation de la Double Clef^ ou Colombine com-

viissaire, comedie-paraade en deux actes et en vers. Les paroles

sont de M. Desfaucherets, I'auteur du Mariage secret, de VArare

cru bienfaisant, etc. La musique est de M. Louet, de Mareeille,

amateur, qui a fait des pieces de clavecin et de piano trte-

agreables. Cet ouvrage est le premier qu'il ait hasard^ au

theatre.

A peine Timpatience du public a-t-elle permis d'achever cette

nouvelle comedie-parade. Le d^faut d'invraisemblance est le moin-

dre reproche qu'on ait a lui faire. On eiit volontiere pardonnt^ a

Tauteur les moyens forces qu'il emploie pour amener des situa-

tions plaisantes, s'il eut aniine au inoins son dialogue de ce me-

lange de finesses et de balourdises, de ce ton tour i tour grave

et burlesque qui fait rire quelquefois m^me en ddpit du bon

sens; mais on ne pent concevoir qu'un hommc dont les aulres

productions annoncent quelque merite ait pu hasarder un

i. Claude Doppct, alow doctcur on ni^dccino ct dcpuin p«tn ral, chI morl en

1; il est Tautcur des Mimoires dt M^ d« Warens; ccux do Claudo Aoet ont

4A coinpo»6t par ton frcre, avocai. ^Cn.)
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ouM'age si froid, si long, si depourvu de toute esp^ce d'esprit et

de gout.

Quant a la musique, elle n'a presque jamais le caract^re

piquant et comique qui convient k une comedie-parade ; on sent

partout Teffort de I'imitation. Les accompagnements seuls justi-

fient quelquefois Tidee avantageuse que I'auteur avait donnee

de son talent par ses pieces de clavecin et par la niani^re bril-

lante dont.il les execute. II est attache au concert de la reine, et

a souvent I'honneur d'accompagner Sa Majeste.

— Mdmoire conceniant iin projetpour la place de Louis XVI
d. Brest, compose et dessine par M. Jallier de Savault, architecte

et ancien pensionnaire du roi ; in- li" de seize pages.

On sait que les ]5tats de Bretagne ont decerne une statue au

roi et qu'elle doit etre placee a Brest. Les bienfaits que cette

province et la marine ont regus de Sa Majeste meritaient bien

d'etre consacres par un pareil monument, et le lieu ou il doit

6tre eleve semble ne pouvoir etre mieux choisi. Le plan propose

par M. Jallier, et qui vient d'etre agree, est de placer cette

statue dans la cour meme du chateau. Ce projet exigera d'autant

moins de depenses, qu'une decoration simple pourra concourir

plus que toutes les ressources de I'art a faire valoir ce que cette

situation a par elle-meme d'imposant et de majestueux. En pro-

longeant la rue du Chateau^ rue droite et qui traverse une partie

de Brest, en la faisant arriver a une place d'armes decoree d'une

fontaine et percee de plusieurs rues, et de la k travers les bati-

ments actuels du chateau jusque dans la grande cour, et debou-

chant le fond de cette cour, I'artiste presente aux yeux etonnes

le magnifique spectacle de la mer, du port, de la rade et du

goulet. Par cette disposition unique et presque id^ale par sa

beaute, la statue du roi paraitra commander egalement au port,

k la rade, au goulet; elle sera vue des deux villes, des habitants

de Recouvrance et de ceux de la Ville neuve; aucun batiment ne

pourra entrer dans la rade, aucun mouvement se faire dans le

port, aucun salut se donner ou se rendre sans etre, pour ainsi

dire, preside par Sa Majeste. Ce local si heureusement dispose

est sur les antiques fondements de la tour de Cesar « et le pu-

blic, ajoute I'auteur du memoire, ne verra peut-6tre pas sans

quelque emotion un monument k Louis XVI, rendant les privi-

leges a la Bretagne et la liberte aux mers, eleve sur les debris
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d'un edifice consacre a ce Cesar qui I'ota aux Romains et mit

aux fers le monde enlier. »

— £pitre A iin grand yninistre, petit in-l6, avec cette 6pi-

graphe :

Vir bonus et sapiens, dignis aif esse paratus;

Mec tamen ignorat quid distent a;ra lupinis.

(HORAT.)

A Paris, de Timprimerie de Monsieur.

Cette epilre est de M. de Castera, I'auteur des Baisen de

Zizi. 11 passe en revue tons les ministres qu'eut la France jus-

qu'i Law inclusivement : Richelieu, Mazarin, Fouquet, Colbert,

Law et tous ses successeurs ont essaye vainement de relever le

temple de Sully. G'est done a toi, dit-il au ministre a qui cette

6pitre est adressee,

G'est done & toi qu'appartient cet honneur;

Des Franc^ais en tes mains reside le bonheur;

lis comptent sur toi seul, etc.

II y a dans ce petit poeme de la facility, quelques vers heu-

reux, mais en general un ton plus vague, une couleur moins

poetique que dans la douce satire intitul(5e les Baisers de Zizi.

Ce qu'on a trouve de plus remarquable dans cette ^pltre, c*est

un fort beau panegyrique des emprunts ; le voici :

Ce moyen des emprunts, par un sage invents,

N'accable pas du moins la triste pauvret^;

Au contraire, il l'6pargne, et toujours Equitable,

A l'autorit6 mfime il donne un air affable.

Nous ne pensons pas qu'il y ait rien de plus eloquent dans le

fameux plaidoyer de Rabelais pour les dMtcurs et etnprnnteurs.

AOUT.

FRAGMENT n'ONE LEi^ON DE M. GARAT

SUR LKS PYRAM1DB8 D*6GYPTB.

Sans vouloir adopter Topinion de Tauteur, nous avons pensd

que la mani^re dont elle est discut^ pourrait meriter ratteDtion
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(le nos lecteurs, et serait propre en meme temps a leur donner

quelque idee de 1* instruction interessante qu'olfre le nouvel eta-

blissement du Lycee :

« Le climat le plus fevorise de la nature a toujours ses incon-

venients, et celui de TJ^gypte fait payer par de grands maux le

miracle de la fecondite de ses terres. Ce ciel, qui touche presque

au tropique, est plus brulant encore que celui de la zone torride

dans les autres parties du globe. Ces pluies frequentes, ces orages

bienfaiteurs, qui partout ailleurs temp^rent et rafraichissent Fair

embrase des tropiques, en l5gypte sont presque enti^rement

ignores. Presque jamais un nuage ne se met entre le soleil et la

terre, et les rayons de cet astre de feu, lanc«^s presque perpen-

diculairement, concentres et reflechis par les deux chaines de

montagnes qui suivent le cours du Nil, forment, du centre de la

Thebaide et de I'Heptanomide, comme un vaste miroir ardent

qui repand au loin les flammes et I'incendie ; et lorsque le feu

vous poursuit partout, la terre ne vous presente aucun refuge.

L'lilgypte manque egalement de grands arbres ; elle n'a aucune

de ces forets dont les balancements sont comme le ventilateur

des zones embrasees, dont les sommets eleves et ombrageux

arretent le soleil et entretiennent une eternelle fraicheur a leur

pied, tandis que I'incendie est toujours sur leur tete. La terre,

penetree dans toute sa profondeur des eaux du Nil, est fecondee

par cet embrasement ; mais les etres vivants en sont consumes

et devores ; il est des moments de I'annee ou les animaux qui

paissent dans les plaines resserrees de la Thebaide et de I'Hepta-

nomide, brules comme dans une grange ou Ton aurait mis le

feu, remplissent les airs de leurs mugissements, et se precipitent

dans les eaux du Nil, ou nuit et jour ils restent plonges ; le

buflle, le pore, le cheval, le boeuf y sont presque devenus am-

phibies; il est des temps ou Ton croirait qu'en l5gypte il n'y a

d'^tres vivants que les poissons. Aussi est-ce en l^gypte qu'un

Fran^ais a ecrit le Tellimned^^ cet ouvrage singulier ou Ton

pretend que tons les animaux, et meme I'homme, ont commence

par 6tre un poisson. Les hommes, en effet, etm^me les femmes,

y vivent beaucoup avec les poissons dans les eaux du Nil. Des

milliers d'enfanls, repandus sur les bords de ce lleuve et des

4. Voir tome I", p. 240.
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canaux, les traversent a la nage et se jouent conlinuellement

dans les eaux ; les jeunes filles memes sont extr^mement habiles

k cet exercice, et y montrent autant de courage et plus de grace.

Du temps d'Herodote et de Thal^s, on les voyait sortir du sein

des eaux, entourer en cercle les bateaux qui montaient et descen-

daient le Nil, et les accompagner de leurs chants, et on peut

croire aussi que c'est ce spectacle qui a fait nailre la fable char-

mante des Nereides... Hom^re I'avait vu; le genie d'Hom^re elait

compose en partie de ce qu'offre la nature de I'figypte. Mais ce

climat a quelque chose de plus terrible encore que sa chaleur

brulante ; c'est un fleau dont les eaux du Nil ne peuvent pas

sauver, et qui emp^che m^me tr6s-souvent d'aller chercher dans

le fleuve un refuge contre les feux du ciel ; des vents de la plus

grande violence partent de ces deserts de sable de I'Afrique et de

FArabie dont Fligypte est environnee ; en un moment, le ciel, la

terre, toute Tatmosph^re est couverte d'un sable qu'on croirait

rougi au feu et qui pen^tre dans les moindres interstices des murs

et des cloisons. Les maisons n'en mettent point a I'abri, et sou-

vent des families emigres ont ete ensevelies dans leur lit par ces

torrents de sable enllamme ; il n'est contre ce fleau qu'un seul

refuge qui soit sur, ce sont les entrailles de la terre, et les habi-

tants de rfigypte, et en general tons ceux de TAfrique, y ont

toujours cherche leur surete. L*%yptien et I'Africainont toujours

beaucoup plus vecu sous terre que sur la terre, et ces souterraius*

ces demeui'es sombres qui effraient notre imagination sont les

[domiciles qu'ils pref^rent, sont pour eux des asiles delicieux*

[Presque dans toute I'etendue de I'Afrique, le climat a i*endu ces

labitations necessaires dans beaucoup de moments, et agreables

18 tous les temps. Lorsque Hannon part it de Caithage pour

ire des d^couvertes dans les mers, comme Cook de nos jours*

longeant la c6te occidentale de I'Afrique, la nuit il voyait tou-

mrs sur les cotes des feux allumes, il enlendait des chants

joyeux, le bruit des instruments et de la danse; le jour, lorsque

[le soleil reparaissait dans le ciel, tout renlrait dans le silence

;

[on ne voyait ni on n'entendait un homme; on eQt dil que toute

[cette c6te de I'Afrique etait une plage deserte, abandonn^e aux

)les et aux flots de la iner. Tous les peuples de cette panic do

[la presqu'ile etaient refugics aloi*s dans des soulerrains el dans

ides caverncs* A I'cxtrc^mite oppost^e, sur la cOte orientale, nous
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avons vu les l5lhiopiens ichthyophages ne sortir de leur stupide

indolence que pour trouver et se choisir des cavernes imp6n6-

trables au soleil ; nous les avons vus, avec la mousse de mer et

le sable de leur rivage, se conslruire des rochers arlificiels, dont

la forme devait 6tre k peu pr^s celle d'une pyramide grossi^re.

Dans toute la haute fithiopie au-dessus et au bord des cataractes,

le pays est ouvert d'excavations profondes que les habitants ont

creusees pour en faire presque toujours leur sejour. C'est la que

les pr^tres ethiopiens faisaient leurs sacrifices et leurs initia-

tions, et quelques-uns y passaient leur vie sans voir ce ciel, ce

soleil et ces astres qu'ils adoraient. Les l5thiopiens, en descen-

dant de rfigypte, conserv^rent le gout de ces demeures, qui leur

devinrent meme plus necessaires entre les rochers calcines de

TArabie et de la Ubye. Thebes aux cent portes a commence par

^tre une ville souterraine ; la premiere rue a Thebes et ses pre-

mieres maisons furent creusees dans deux rochers parall^les k

droite et k gauche de cette capitale. Ce qu'on appelait les tom-

beaux des rois de Thebes etaient, pour ainsi dire, des contrees

souterraines ou un peuple entier pouvait se repandre, et ou Ton

trouvait des places immenses, des galeries, des peristyles, des

salons, des palais, des temples. Je ne doute pas que ces souter-

rains ne fussent les tombeaux des rois; mais je crois aussi I'his-

toire, qui me dit express^ment que c'ctait la que logeaient les

premiers rois de Thebes, et il faut nous accoutumer a savoir que

les memes maisons et les memes palais en %ypte logeaient sou-

vent ensemble les vivants et les morts. Une foule de temples en

l^gypte etaient creuses dans le roc... Voyez dans Diodore de Sicile

la description detaillee du tombeau d'Osimandre, vous y trouvez

des vestibules, des peristyles, ou une ville enti^re peut se pro-

mener a I'abri des feux du soleil, des places ou tout un peuple

peut se rassembler, un temple de justice ou une nation peut etre

jugee, des palais ou les rois peuvent etre loges, une biblioth^que

ou ils peuvent s'eclairer, et des temples ou, avec leurs sujets,

ils peuvent adorer les dieux. Voila des notions justes que la

description nous donne, et que le mot de tombeau nous cachait.

Actuellement nous pouvons voir que beaucoup d'autres edifices

de ri5gypte, qui portaient des noms diflerents, ressemblaient au

tombeau d'Osimandre : tel est, entre autres, le labyrinthe, le

plus fameux des edifices 6gyptiens, qui sont tous fameux, etdont
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Herodote parle pour Tavoir vu, pour I'avoir visite. Ce labyrinthe

senait aux assemblees des rois lorsqu'ils etaient au nombre de

douze dans I'Egypte, aux assemblees des pr6tres et de la nation

lorsqu'ils deliberaient sur les inlerets publics. Ce qu*il faut re-

marquer encore davantage, c*est que le labyrinthe, dont les ap-

partements au-dessus de terre etaient innombrables, en avait le

meme nombre sous terre. Herodote voulut y penetrer, ses con-

ducteurs s'y oppos^rent, et tout ce qu'il put en apprendre, c'est

que dans ces vastes souterrains etaient les crocodiles sacres et

les sepulcres des rois qui avaient construit le labyrinthe, etc. »

De toutes ces considerations accuniulees, M. Garat conclut que

ces immenses demeures etaient destinees essentiellement h. ga-

rantir les pr^tres et les peuples dans les c^r^monies publiques,

soit politiques, soit religieuses, des feux devorants du soleil et de

ces tourbillons de sables brulants qui pen^traient dans I'interieur

de lous les autres edifices.

(( Plus de la moiti6, ajoute-t-il, des pyramides ^tait souter-

raine, et la partie m6me qui s'elevait k six cents pieds, form^e

d'enormes rochers de trente a quarante pieds d'epaisseur, fermee

presque hermetiquement dans toute sa circonference, 6tait en-

core, pour ainsi dire, un souterrain eleve dans les airs On y a

trouve quelques soupiraux, et c'etait sans doute pour renouveler

I'air de la pyramide dans les saisons et dans les heures oii celui

de r%ypte etait moins embrase. C est 1^ que les prStres de

rfigypte se retiraient pour mediter sur leurs dieux et en faire de

nouveaux, pour prendre des mesures contre les usurpations de

quelques-uns de leurs rois, sans doute aussi pour cel^brer ces

myst^res si fameux dans I'antiquite, ces initiations dans lesquelles

on soumettait k tant d'epreuves les etrangers qui voulaient con-

naitre toute la sagesse egyptienne. Ces demeures si obscures dtaieni

tr6&-propres a porter la terreur dans I'dme des aspirants. Ces edi-

fices, qui s'elevaient si haut et qui descendaient si has, dtaieni

admirablement imagines pour persuader k Tinitie qu'on I'^levaii

dans les cieux et qu'on le pr^cipitait dans les enfers. Ces longs

canaux, ces galeries ou le bruit d'un coup de pistolet se repute en

longs dchos vingtou trente fois comine le bruit d'un canon, etaient

merveilleusement construits pour faire entendre k 1 oreille des

initios les longs retenlissements du tonnerre; en un mot, tout mo
persuade que ces pyramides servaient k un grand nombre des'

XIV. 18
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fonctions de la soci6te, comme tous les edifices du meme genre...

II y avait deux figyptes, Tune sur terre, I'autre sous terre, et les

pyramides participaient de Tune et de I'autre ; elles descendaient

sous terre, elles s'elevaient dans les airs, mais toujours avec des

moyens de defendre les figyptiens des deux grands fleaux de

leur climat, la s^cheresse brulante du ciel et les tourbi lions de
' sable enflamme. Je ne sais si cette explication sera approuvee,

mais elleest puisne dans la nature du climat, dans I'esprit general

de I'architecture des figyptiens, dans leur gout ou plutot dans

leur passion pour les habitations souterraines, dans les rites de

leur religion, et dans tout ce que I'histoire raconte de prodiges

de leur initiation. Les autres conjectures attribuent de si grands

edifices a une petite cause; ma conjecture lesattribue a toutes les

causes qui agissaient avec le plus de puissance sur toute la na-

tion. »

— Virginie^ tragedie en cinq actes, representee pour la pre-

miere fois au Theatre-Francais, le mardi 11 juillet, a recu de

grands applaudissements, et merite d'etre distinguee de cette

foule d'ouvrages dramatiques qu'on voit paraitre et disparaltre

chaque annee; la conduite en est sage, le style en general noble,

simple et pur; s'il n'est pas egalement soutenu, s'il manque
quelquefois de chaleur et d'energie, si Ton pent reprocher meme
des parties fort negligees, il n'est du moins jamais ni obscur, ni

precieux, ni deraisonnable. G'est ce qui a fait dire, avec quelque

soin que I'auteur ait voulu garder jusqu'ici I'anonyme, que la

pi^ce etait trop bien pour n'etre pas de M. de La Harpe, et

qu'elle etait encore plus surement de lui parce qu'elle n'etait pas

mieux.

Le sujet de Virginie^ comme celui de Coriolan^ ofTre de

belles scenes, des caract^res imposants, une situation tr^s-

dramatique; il n'est done gu^re etonnant que Ton ait tente

si souvent de le traiter. Nous connaissons une Virgmie de

J. Mairet, celle de Le Clerc, de La Beaumelle, de M. de Ghaba-

non, etc. Ce fut, comme on sait, le premier essai de Gampistron.

Mais comment aucun des grands maitres de la sc6ne ne s'est-il

€mpare d'un trait d'histoire si celebre, et qui presente a I'ima-

gination des beautes si frappantes? Gela seul ne ferait-il pas

presumer que ce sujet, tout seduisant qu il est, pourrait bien

n'etre pas aussi heureux qu'il semble I'etre au premier apercu ?
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Si le peu de succ6s qu'ont eu jusqu'ici toutes les Virginie con-

nues n*en est pas une preuve suflisante, on peut penser du
moins que c'est une presomption peu favorable. Est-il facile, en

effet, d'inventer une fable ou les circonstances qui ont prepare

cette catastrophe terrible se d^veloppent d'une manifere natureUe

et attachante, ou les diflerents caract^res que rassemble cette

sc^ne n'occupent que la place qu'il leur convient d'occuper, ou
I'inter^t qu'inspire Virginie soit assez vif, assez touchant, et ne

I'emporte pas cependant sur cet amour de la liberie, sur cet

heroi'sme patriotique qui parait devoir 6tre le ressort principal de

Taction? De quel art n'aura-t-on pas besoin pour lier heureuse-

mentces deux interets, pour en manager le mouvementet les pro-

gr^s de maniere qu'au lieu de nuire k Teffet I'un de Tautre, ils ser-

vent encore a se renforcer mutuellement? Que faire ensuite du
• r61e d'Appius? comment sauver la bassessede son crime, et com-

ment le punir apr^s ? Que Tatrocite en est froide et revoltante si

elle n'est pas motivee par le plus violent amour! et comment

peindre le decemvir amoureux sans qu'il paraisse ridicule et par

son amour m6me, et par Tindignite des moyens dont il ose se

servir? Que de diflicultes a vaincre ! que d'ecueils a eviter

!

L'analyse decetle pi6ce, en laissant trop voirtous ses d^fauts,

ne suffirait pas pour en rappeler toutes les beautes. Sans olTrir un

inter^t fort attachant, la conduite est au moins fort superieure k

celle de toutes les Virginie ({wa nous avions vues jusqu'a present;

aussi la pi(;ce a-t-elle 6te en general bien re^ue ; on a demands

I'auteur k grands cris aux deux ou trois premieres representa-

tions. A la derniere, un des acteurs etantvenu assurer encore que

I'auteur etait absolument inconnu a la Comedie, on lui a repondu

en choeur : « C'est M. de La Harpe! c'est M. de La Harpe! » Une

voix, per^ant ce cri presque universel, s'est permis d'ajouter :

« J'ai reconnu un vers de Pharamond, » souvenir dont M. de La

Harpe se serait bien pass(§, et qui a egaye les applaudissements

plus que de raison. On n'a donn6 la pi6ce encore que cinq fois,

et, tout applaudie qu'clle est, cette nouveautd n'a pas encore pu

produire ce que les comddiens appellent une bonne chambr6e.

11 y a six mois que M. de La Harpe a ddsavou6 publique-

ment cette tragedie dans le Jottrnal de Paris^ et I'a ddsavoude

de la maniere la plus formelle, mais on salt ce que peui pcr-

mcttre k cet ^gard la morale des ponies, et pour justifier celle de
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M. de La Harpe il suffira peut-6tre de dire que, sans ce men-

songe, le public aurait ete prive du bonheur de voir sa pi^ce. Le

role de Plautie ne pouvait gu^re etre rempli que par M"* Rau-

court, et cette actrice, qui a recouvre depuis quelque temps la

faveur publique, avait donne sa parole d'honneur a M. le prince

d'Henin de ne jamais jouer dans aucune pi^ce de M. de La

Harpe ^ Ce n est pas sur des objets si graves qu'une femme sen-

sible voudrait se permettre de manquer k sa parole.

L'autre jour, a TAcademie, M. de La Harpe s'etait defendu

encore tr6s-vivement d'etre I'auteur de Virginie. « Eh bien, lui

dit M. Sedaine dans I'embrasure d'une fen6tre, je I'ai revue

liier; il y a, je vous assure, monsieur, des scenes que vous ne

desavoueriez pas. — Des ! » repliqua M. de La Harpe; il

rougit et se tut.

A UNE VIEILLE COQUETTE,

PAR M. RICHARD.

L'homme en vain d'un frivole espoir

Veut nourrir son ame abus^e;

Jeune le matin, vieux le soir,

En un jour sa vie est us6e.

Mais tel n'est pas votre destin,

Fi^re, immortelle Rosalie

;

Grace au coiffeur, grilce au carmin,

Grace aux parfums de I'Arabie,

Vous etes vieille le matin,

Le soir vous etes rajeunie.

QUATRAIN IMPROMPTU

EN VOYANT LE MA6NIFIQUE PORTAIL DE l'£gLISE

DE SAINTE-GENEVIEVE.

Cette 6glise est faite de sorts

Que pour y loger le bon Dieu

i. Ce n'est pas tout h. fait ainsi que La Harpe a expos6 lui-m6me cette particu-

larity. « Une actrice principale, dit-il, indispos6e depuis longtemps contre moi
par le refus d'un rOle dans un autre de mes ouvrages, avait solenncllement annoncc

qu'elle ne jouerait jamais dans aucun des miens, et mena^ait m6me dans le cours

des representations de quitter son r61e, s'il 6tait av6r6 que la pi6ce Mt de moi,

comme on commengait k le croire assez gdn^ralement. » {Discours preliminaire de

Daunou a la t6te de son Edition du Cours de litterature, p. 29.)
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Dans le plus bel endroit du lieu,

II faudrait le mettre h, la porte.

— AL de Voltaire, par M. M ***. Un volume in-8**, avec cette

epigraphe :
^

L'exemple d'un grand homrae est un flambeau sacr6

Que le ciel bienfaisant, en cette nuit profonde,

AUume quelquefois pour le bonbeur du raonde.

On assure que cet ouvrage est de I'abbe Beloney, que nous

ne connaissons que par quelques petites pieces de vers citees

dans I'ouvrage m6me. On I'avait attribue d'abord a M. Delisle,

Tauteur de la Philosophie de la nature, ensuite k I'abbe Duver-

net, I'editeur des Lettres de M. de Voltaire d I'abbe Moussinot '.

On y trouve peu de details qui ne soient d^ja fort connus. mais il

11 est plusieui*s qu'on retrouve avec plaisir. Le style en est fort

in^gal, souvent plus que neglige, surtout dans la derniere partie

;

mais il a en general de la rapidite, quelquefois m^me une har-

diesse assez piquante ; on sent que I'auteur a beaucoup lu M. de

Voltaire, et qu'il a tache d'imiter sa mani^re, ce qui ne lui a

jamais mieux r^ussi que lorsqu'il a pris son parti de le copier

tout uniment. Voici une epigramme de M. de Voltaire contre Rous-

seau, que nous ne nous rappelons pas avoir vue ailleurs :

On dit qu'on va donner Alzirc;

Rousseau va crever de d6pit,

S'il est vrai qu'encore il respire;

Car il est mort quant ^ Tesprit;

Et s'il est vrai que Rousseau vlt,

C'est du seul plaisir de m6dire *.

COUPLETS

DE MADAME VESTRIS A MADEMOISELLE CLAIRON

POUR LB JOUR DE 8A PfiTE.

Air : Avec Us jeux dant le village,

Je voudrais c^l^brer ta fdte,

Et je ne sals qui me retient;

1. Nous veDons d'approndre que rourrag« est trteHl6cid6ment de PabM Duvei^

(Mbistbr.)

2. Elle a ^id depuit rccueillic par Bouchot; voir tome X, pa^ 510, Miiion

roier frures.
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Mon coeur sur mes levres s'arrfite,

Pour trop sentir je ne dis rien.

Re(^ois done avec indulgence

Mon trouble, effet du sentiment;

T'exprimer ma reconnaissance

Est le but de mon compliment. {bis.)

A tes conseils, que je r^v^re,

Je dus quelquefois des succes;

Mais c'est Tenfant, qui de sa mfere

Ne sait jamais tons les secrets.

Pour prix de mon sincere hommage,

Adopte un coeur plein d'amiti^

;

De tes talents, pour heritage,

L^gue-moi du moins la moiti^. {bis.)

ANECDOTE ANGLAISE.

"Wick perd sa femme le mardi,

Et Tenterre le mercredi

;

Une autre, qu'il prend le jeudi,

Accouche des le vendredi,

Et lui se pend le samedi.

SEPTEMBRE.

On a donne le 14 juillet, sur le theatre de I'Opera, la pre-

miere representation de Rosine, ou la Femme ahandomiie, opera

en trois actes. Les paroles sont de M. Gersin S la musique est

de M. Gossec, auteur de celle de Sahimis^ de Thes^e^ mais connu

plus avantageusement par ses symphonies, ses motets, et surtout

par sa belle Mcsse des Morts,

1. On pretend que ce M. Gersin, tr6s-inconnu d'ailleurs, n'est que le prete-

nom de M. Morel, V&wienrdi'Alexandre, de Themistocle, de Panurge, etc. (Meister.)

II y a eu un vaudevilliste de cc nom, ne, selon Querard, vers 1766, et dont les

principales oeuvres ont ete jouees sous TEmpire et la Rcstauration. Est-ce le

meme? Le catalogue de la Biblioth^que musicale de I'Opera de M. de Lajartc at-

ttibue, sans coinmenlairc, a Gersin, cct opera qui n'a pas 6t6 imprimej mais il

ajoute, d'apres une note du livret, que la romance Dors, mon enfant, dont Meister

ne parle pas et que chantait Rosine, est de Berquin.
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Ce n'est pas la premiere fois sans doute qu'on a presente au

theatre des messieurs Delorme, mais on n'en a ^te pas raoins

revoke du role infanie que fait celui-ci, du caract^re froidement

amoureux et bassement criminel de son maltre, et Ton ne s*en

est trouve gu^re dedommage par les tristes doleances de Rosine

et de Germond ,
qui olTrent tout k la fois un melange bizarre du

langage le plus plat et du ton le plus sublime.

11 s'en faut de beaucoup que la musique ait couvert Ifes

defauts du poeme
;
quoique assez correctement ecrite, elle est

ennuyeuse parce qu'elle est perpetuellement vague et insigni-

fiante, n*ayant presque jamais le caract^re qui convenait aux per-

sonnages et a la situation. On a distingue un seul air que chante

Saint-Fal au commencement du troisi^me acte, et son merite

essentiel est d'etre le seul peut-^tre de tout Touvrage qui ait la

forme et la coupe de ces chants dont les compositions de Piccini

et de Sacchini ont fait enfm une sorte de besoin pour nos oreilles,

Quelques airs de danse meritent encore des eloges; ce talent

tient a celui de symphoniste, et c'est une sorte de talent qu'on

n'a jamais pretendu disputer a M. Gossec.

— On a donne, le samedi 29 juillet, sur le Th6atre-Italien, la

premiere representation du Manage d'Antonio, divertissement

mM d'ariettes; les paroles sont de M'"* de Beaunoir, auteur de

la jolie petite comedie de Fanfan ct Colas ^ la musique est de

M"* Gretry, agee de treize ans, et fille du cel^bre compositeur de

ce nom.

Get ouvrage est une esp6ce de suite de Richard Caur de

iLion; il est du moins fond6 sur un incident de ce drame. On se

Tappellc que le jeune Antonio, qui, dans cette premiere pi^ce,

sert de guide au troubadour, n*a consenti h. I'accompagner que

Ice jour-li seulement, parce que le lendemain il doit se trouver au

[renouvellement du manage de son grand-p6re Mathurin, pour

xvoir cette petite Colette si gentille, si Idg^re, et qu'il regrette si

fort que I'aveugle Blondel ne puisse pas voir. C'est Tamour de

pees deux enfants qui forme tout I'inter^t du nouveau divertisse-

lent.

11 a fort reussi, grAce aux premieres scenes, qui int<Jressent

[par le tableau naif des amours de deux enfants qui s'aiment sans

8*en douter, et par Tingenuitcy piquante avec laquolle ils s*ein-

>ressent d*en avertir eux-m^mes leui-s parents. On a pardoune la
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faiblesse de Tintrigue et des longueurs dans la derni^re partie,

qu'il sera facile de faire disparaitre^ L'interet que le public ne

pouvait manquer de prendre a cet essai de la fille d'un compo-

siteur qui lui est aussi cher que M. Gretry sulTisait pour en

assurer le succ^s; mais ce succ^s nest pas du enti^rement a ce

sentiment de bienveillance ; la plupart des airs ont paru analogues

a la situation et au caract^re des personnages ; leurs motifs, sans

6tre absolument neufs, sont d'une melodie agreable; quelques-

uns ont vraiment la fraicheur, la grace et la gentillesse propres

a son age. Si la maniere de M"" Gretry est en general celle de

son pere, il serait injuste d'exiger qu'a treize ans elle en eut

une k elle. Les premieres compositions, dans tons les genres,

sont toujours en quelque sorte des copies du maitre que Ton a

etudie. M. Gretry, dans une lettre inseree dans le Journal de

Paris
J
avait avoue lui-meme la part qu'il a eue a la musique du

Mariage cCAntonio ^ il en a fait les morceaux d'ensemble et ren-

force les accompagnements ; les airs appartiennent en entier a sa

fiUe, et cette partie, qui tient si peu a I'etude de I'art, mais qui

caracterise essentiellement le genie musical, annonce un talent

fait pour donner les plus heureuses esperances.

— Costumes des grands thddtres de Paris^, Ouvrage perio-

dique, in-/i°. M. Billiard d'Auberteuil, I'auteurdes Considi^rations

sur Saint-Dominguey de Vllistoire des Anglo-Amdricains^ enfm

ce Montesquieu, ce nouveau Tacite de TAmerique, n'a pas dedai-

gne de se faire I'historien des costumes du theatre, le panegy-

riste des histrions du jour; et voila ce que pent auri sacra

fames. Son ouvrage parait par cahier, et chaque cahier contient

le portrait enlumine d'un acteur dans le costume de ses princi-

paux roles, avec une notice de sa vie et un eloge de ses talents.

II s'est permis quelquefois d'y joindre de courtes analyses des

1. EUes ont disparu k la troisi^me ou quatri6me representation. (Meister.)

2. Les Costumes et Annales des grands thedtres de Paris, qui parurent de

1786 k 1789, et forment 7 tomes ou 4 vol. in-8» (souvent tir6s in-4''), sont un des

recueils les plus precieux du xviii® siecle au point de vue de I'art, et du docu-

ment. La collection complete des figures est excessivement rare, beaucoup de por-

traits d'acieurs et d'actrices ayant ete detachds par des speculateurs et vendu,

s^pardment. Voir, pour plus de details, une tr6s-bonne note du Catalogue Soleinnes

tome V, n° 483. Dans ce m6me catalogue figurent (tome V, n*' 667 et n" 460 des

Livres doubles et om/s) 45 gouaches originales de Chery, pour ce journal, qui, lors

de la premiere mise sur table, n'avaient pas trouv6 acqu6reur a 120 francs!
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pieces nouvelles, mais le Journal de Paris et les Pctites Affiches

pretendent lui interdire cette usurpation de leurs privileges.

Malgre ses fades enluminures, il n'y a pas lieu d'esperer que la

nouvelle feuille periodique puisse encore se soutenir longtemps.

— Eclaircissements sur le Masque de fer, tirh dun ou--

rraffe intituU Mimoires d*un voyageur qui se repose^ par

M. Dutens, ci-devant ministre charge des affaires du roi de la

Grande-Bretagne k Turin, I'auteur des Rechcrches sur Vorigine

drs d^courertes attributes aux modernes^ d'une edition complete

des ouvrages de Leibnitz, etc.

<( Pendant le peu de temps que je fus k Paris, j*eus occasion

d'acquerir quelques lumi^res sur un sujet qui a longtemps

occupe la curiositc^ des amateurs d'anecdotes : c*est le Masque de

fer, Je rapporterai ce que j'en ai appris, qui m*a fourni une

conjecture, laquelle pent trouver place ici, surtout par rapport

au mot du roi Louis XV a M. le due de Choiseul, lequel detruit

toutes les suppositions faites jusqu'ici a ce sujet.

« Vers I'annee 1685, le due de Mantoue, voulant s*opposer

auxdesseinsde la France, envoya son ministre dans toutes les cours

d' Italic pour les engager k former une ligue contre leur ennemi

commun. Get homme, qui etait fort habile, reussit k pei-suader

toutes les puissances d'ltalie d'entrer dans lesvues de son maitre;

ii ne restait plus que le due de Savoie, et il vint k Turin pour

travailler a le detacher des inter^ts de la France. Le cabinet de

Versailles, instruit des menees de ce ministre, donna des instruc-

tions la-dessus au marquis d'Arcy, alors ambassadeur de France

iTurin. Gelui-ci debuta par faire beaucoup de caresses et d'ami-

ties au ministre du due de Mantoue ; il I'engagea dans plusieui-s

parties, entre autres k une chasse qui les mena du c6t6 de Pi-

gnerol et de \k aux lies Sainte-Marguerite, oil il resta sous la

garde de M. de Saint-Marc et du major Rosarges jusqu'en 1690

qu'ils eurent ordre de Tamener k la Bastille. On ignora pendant

deux ans le sort du ministre de Mantoue, lorsqu*en 1687 il parut,

dans XHistoire ahr^gde de UEurope ^^ une lettre 6crite de Turin

qui rendait compte de la mani^re dont il avait disparu; mais,

Gomme Tambassadeur de France avait si bicn pris scs mesurcs

I. Imprimdc chcz Claude Jordan, k Leydc, tome III, pago 33, art. Mantom,

KPOTOS.)
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qu'il 6tait impossible de fournir des preuves de ce fait, on trouva

prudent de le nier positivement, pour ne pas indisposer centre

le cabinet de Versailles tous les souverains dont les prerogatives

et la dignite etaient comme attaquees par une violation aussi ma-

nifeste du droit des gens.

(( Le 10 novembre 1703, le Masque de fer mourut a la Bastille

et fut enterre le lendemain au cimeti^re de Saint-Paul ; c'est ce

qu*on apprend par le journal de Du Jonca, lieutenant du roi k la

Bastille. II est bon de bien peser cette circonstance avec la sui-

vante ; on a trouve sur le registre de la paroisse Saint-Paul, le

20 novembre 1703, qu'on y avait inhume le nomm6 Marchiali, ag6

de quarante-trois ans ou environ, en presence du major Rosarges

et du chii'urgien de la Bastille. Or Rosarges etait le meme qui avait

garde le Masque de fer depuis qu'il avait ete conduit aux lies

Sainte-Marguerite. Le nom de Marchiali, etant italien, augmente

la presomption^ et la comparaison du journal de Du Joncaavec

le registre de la paroisse Saint-Paul, qui est celle de la Bastille,

ne laisse aucun doute sur I'idee que ce Marchiali ne fut le mi-

nistre du due de Mantoue, enleve et garde de maniere a ce qu'il

ne put jamais etre connu ; la cour de France avait trop d'interet

a ensevelir dans le plus profond silence un fait semblable pour

ne pas y avoir apporte I'attention decrite dans tous les recits

relatifs au Masque de fer. Et, afm d'aneantir d'un mot tous les

syst^mes imagines jusqu'ici pour resoudre ce probleme histo-

rique, je dirai que M. le due de Ghoiseul m'a raconte plusieurs

fois que Louis XV lui avait dit un jour qu'il etait instruit de la

verite de I'histoire du Masque de fer. Le due etait fort curieux

de penetrer ce mystere et s'avanca autant qu'il pouvait jusqu'^

prier Sa Majeste de le lui devoiler; mais le roi ne voulut jamais

lui dire rien de plus, sinon que de toutes les conjectures qu'on

avait faites la-dessus il n'y en avait pas une de vraie. Mais quel-

que temps apr^s, M™« de Pompadour ayant press6 le roi sur ce

sujet, il lui dit que le Masque de fer etait un ministre etranger

d'un prince d'ltalie, et M""® de Pompadour le dit a M. le due de

Ghoiseul.

« Pour fortifier cette conjecture, j'ajouterai que M. I'abbe Bar-

1. Voyez Saint-Foix, Essais sur Paris, tome VI, Mition de 1776; le nom du

secretaire d'etat du due de Mantoue en 1G85 6tait le comte Girolamo-Magni, mais

selon toute apparence, celui de Marchiali 6tait un nom suppose. (Dutens.)
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Ihelemy m'a raconte qu'etant lie avec le marquis de Castellane,

gouverneur des lies Sainte-Marguerite, il le pria de lui procurer

ce que la tradition pouvait avoir conserve du Masque de fer.

Celui-ci lui donna a son retour un memoire que j'ai vu, fait par

un nomme Claude Souchon, cadet de la compagnie fraDche de

Castellane, lequel avait ete dans le secret de M. de Saint-Marc

relativement k ce sujet. Claude Souchon dit dans ce m6moire
avoir entendu souvent raconter h son p6re et au sieur Favre,

aumonier de M. de Saint-Marc, que le prisonnier garde avec tant

de soins et de myst^re aux lies Sainte-Marguerite, et qu'il ap-

pelle le Masque de fer, etait un envoye de Tempire k la cour de

Turin, et il rapporte renl6vement de ce ministre avec presque

toutes les circonstances que fait la lettre citee plus haut. Ce bas

olTicier, confondant un envoye du due de Mantoue, prince de

Tempire, avec un envoye de Tempire, il ajoute que le ministre

fut remis a M. de Saint-Marc du cote de Fenestrelle; que M. de

Saint-Marc I'obligea, sous peine de mort, d'ecrire k son secr^

taire k Turin de lui apporter ses papiers, qui furent envoyes tout

de suite a M. de Louvois. Souchon dit de plus que le Masque de

fer mourut neuf ans apres aux lies Sainte-Marguerite et d6ment

plusieurs assertions de Voltaire, entre autres I'histoire de I'assiette

du p^cheur, et que le Masque de fer eut ete conduit k la Bastille

par M. de Saint-Marc. Or, si Voltaire s'est si essentiellement

trompe sur des circonstances qu'il assurait tenir de si bonne

part, on pent bien r^voquer en doute une grande partie de

ce qu'il ajoute pour donner du merveilleux k cette c616bre

anecdote.

« Que Ton p6se bien les rapports de tous ces t^moignages si

6loign^s les uns des autres en temps et lieux, la lettre de Turin,

le memoire de Souchon, I'aveu de Louis XV, tous authentiques

et s'accordant si bien ensemble, et la conjecture que le Masque

de fer n'etait autre que le premier ministre du due de Mantoue

devient d'une evidence manifeste. »

— La seance publique de I'Acad^mie francjaise, le jour de

Saint-Louis, est une des plus tristes s^nces que nous ayons vues

depuis longtemps. M. de Chamfort, en quality de chancelier,

remplissant les fonctions du directeur absent, M. Tai'got, a lu

quelques observations faites par ce dernier sur les cent huit

pieces de vers qui ont concouru pour les prix de TAcad^^mie,
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soixante-huit pour V£loge du prince de Brunswick, et quaranle

pour le prix ordinaire, sans oublier les vingt-huit discours en

prose envoy6s encore cette annee pour Y£loge de Louis XII
j

aucun de ces ouvrages n'a paru meriter la palme academique,

pas m^me les honneurs de Vaccessil, Les prix de vers ont dt6

remis a I'annee prochaine, et celui d'eloquence, pour I'eloge du

P^re du Peuple, a I'annde 1788; Village du marMial de Vau-

han est pour I'annee 1787, ainsi que celui de M. d'Alembert,

pour lequel personne, jusqu'a present, je crois, n'a meme essaye

de concourir. Un particulier avait aussi prie TAcademie de pro-

poser en son nom un prix pour le meilleur catechisme de mo-

rale, il a 6te remis egalement k I'annee prochaine pour la qua-

tritoe et derniere fois. Ne dirait-on pas que les talents diminuent

en raison des encouragements prodigues pour exciter leur emu-

lation? Ce qui a ete le plus applaudi dans les instructions de

M. Target, c'est le souvenir du conseil que M. d'Alembert avait

coutume de donner aux jeunes gens : « Sur toutes choses, leur

disait-il, n'oubliez jamais dans vos compositions ces deux mots :

D'ou viens-je? ou vais-je? »

On nous a ensuite annonce que M. Roucher a obtenu le prix

d'encouragement fonde par M. de Valbelle; M. Lacretelle celui

d'utilit^, pour son ouvrage sur les peines infamantes; M. I'abbe

Roubaud, ce meme prix, qui n'avait pas ete donn6 I'annee der-

niere, pour ses Synonymes francaisi Joseph Chretien, qui a

sauv6, au peril de ses jours, trois enfants prets a p6rir sur un

canal glace de Versailles, le prix de la plus belle des actions ; et

la demoiselle Huret un second prix du meme genre, donne par la

Societe du Salon, pour s'etre devou^e pendant quinze ans de

suite au service de sa maitresse tombee dans 1'indigence. On voit

que I'Academie a trouve cette annee beaucoup plus de vertus

que de talents a couronner.

M. Lemierre a termine la stance par la lecture de quelques

fragments de son Voyage en Suisse, en vers de sept syllabes.

Ces morceaux, assez mal choisis et hors du cadre qui pent seul

en faire excuser les disparates, ont paru souvent d'une tournure

plus bizarre qu'originale
;
plusieurs traits cependant ont et6 ap-

plaudis, mais on ne pent se dissimuler qu'en general cette lec-

ture n'etait gu6re propre a justifier la severite de gout dont

I'Academie venait de faire preuve en rejetant, sans aucune excep-
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tion, cette foule d'ouvrages qui s*etaient pr^sentes cette annee

au concours.

iM. Marmontel avait prevu qu'il ne serait pas impossible

qu'aucune des pieces destinees a concourir pour le prix propose

par M. le comte d'Artois * n'en fut jug6e digne, et il avait pre-

pare dans le silence le poeme que nous avons Thonneur de vous

envoyer. Ses craintes n'ayant ^16 malheureusement que Irop

bien fondees, quoiqu*il se soit pr^sente jusqu'a soixante-huit

concurrents, voyant I'Academie bien determinee k ne point

donner le prix, il lui a fait la lecture de son ouvrage dans une

assemblee particuli^re. Quoique la pi^ce eiit reuni tous les suf-

frages, on decida qu'il fallait coramencer par consulter le fonda-

teur du prix, pour savoir s'il voulait perniettre qu'il fdi remis k

I'annee prochaine, et que, si c'etait \k I'intention du prince, il

faudrait bien engager M. Marmontel a garder encore sa pifece

dans son portefeuille. C'est M. de Chamfort qui fut charge de la

negociation. M. le comte d'Artois, jugeant que c'etait une faveur

qu'on venait lui demander,s'empressa de I'accorder, m^me avant

d'avoir lu les vers qu'on lui remit en m^me temps de la part de

M. Marmontel. Ainsi,\\ la honte de notre littcrature, ce prix inte-

ressant n'a produit encore aucun ouvrage que Ton put presenter

au public. Pour nous en consoler, nous avons obtenu que

M. Marmontel voulut bien nous communiquer son poeme*; sAr

du secret dont jouissent nos feuilles, il nous a permis de leur en

confier le dep6t. Sa confiance ne pourrait 6tre tromp^e sans le

compromettre k beaucoup d'egards, et ce serait v^ritablement

pour nous le chagrin le plus sensible.

COUPLET IMPROMPTU

A MADAME LE BRUIV,

SUR SA LETTRE INS^R^E DANS LE Joumal de PaHs

,

POUR d£savouer l'acquisition dv Moulin-Joli

DB M. WATELBT'.

Air de Joeonde.

Souffrez qu*un critique poll

En public vous rdponde

:

i. Vtloge du prince Leopold de Bruntwick.

9. Imprimddantses Oy^uvTM, tome X,pafe5<tJ do rodii inn \ . IM".

3. Moulin-Joli 6t&il one campagne charmAnte prte de Paris,
.

talt
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Vous poss6dez Moulin-Joli,

Le plus joli du monde.

Pourtant ne I'avez achet6,

Meunidre belle et tendre,

Et Ton enrage en v6rit6

Qu'il ne soit pas i vendre.

— Le magnetisme vient de perdre, en la personne de Deslon,

son second proph^te; ce m6decin, d'une bonne constitution, ag6

seulement de quarante-cinq ans, supportait a lui seul, depuis

I'hegire de Mesmer, toute la fatigue de I'apostolat. La chaleur

magnetique, dont il etait continuellement impregne, a allume

son sang, et il s'est trouve attaque a la fois d'une fluxion de

poitrine, d'une fi^vre maligne, de coliques nephretiques. Dans

cette complication de maux, qui n'aurait peut-etre pas cede aux

rem^des ordinaires de la Faculte, il les a continuellement refu-

ses, et quatre de ses el^ves magnetisants ont exerce sur lui, sans

relache, le pouvoir de ce grand art jusqu'a ce que mort s'en

soit suivie. Loin d'exciter quelques doutes sur les effets infail-

libles de la puissance magnetique, cette mort illustre n'a servi

qu'a les confirmer. Un mois ou six semaines avant Tevenement,

il avait consulte sur son etat une personne mise en etat de som-

nambulisme ; elle avait pr6dit que le grand homme, qui alors se

portait fort bien, ne tarderait pas k etre attaque d'une maladie

tres-grave, et qu'il serait bien difficile de le sauver. Le docteur

Deslon lui-mtoe fit part de cette prediction a monseigneur le

comte d'Artois, dont il avait I'honneur d'etre le medecin ordi-

naire, et qui lui demandait en riant des nouvelles de ses succ^s

magnetiques. A la mani^re dont le pauvre docteur avait 6te

frappe de cette triste prophetie, il ne serait pas bien eton-

nant que le trouble de son imagination n'en eut hate Tac-

plu & embellir, et ou il vivait avec M'"" Lecomte, femme d'un conseiller au par-

lement. Apres sa mort, le Moulin-Joli fut vendu ; on fit alors courir le bruit que

M"'* Le Brun, ne le connaissant pas encore, y avait 6te conduite par M. de Galonne.

Apr6s lui en avoir fait parcourir tons les details charmants, ce dernier lui de-

mande comment elle s'y trouvait, si elle s'y plaisait? M"'** Le Brun ayant r^pondu

avec les exclamations de I'enthousiasme... « Eh bien, madame, Moulin-Joli est k

vous. » Et le galant rainistre des finances lui remit en m6me temps les titres de

propri6t6. M'"« Le Brun 6crivit au Journal de Paris, le 21 aoAt, une lettre par

laquelle elle declare n'avoir point achct61e Moulin-Joli, dont un M. Gondran, n6go-

ciant de Marseille, est, dit-ellc, posscsscur depuis un mois. Malgr6 cette assertion,

on n'en persista pas raoins a croire a la r6alit6 de I'anecdote. (Cu.)

J
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complissement, et qu'il n*eflt p6ri ainsi victime de sa propre

folie.

OCTOBRE,

On a donne, le jeudi 2A aodt, sur le Theatre-Francais, la pre-

miere representation des Amours de Bayard, drame h^roique

en prose et en trois actes, m6le d*interm6des, de M. Monvel, I'au-

teur de Cldnientinc et Dhomies, de VAvumt Bourru, de Blaise

et Babety etc., etc. C'est un petit roman de M. Mayer, ins6r6, en

1780, dans la Bibliothdque des romariSy qui a fourni le fond de

ce nouveau drame.

La premiere representation de ce drame a 6t6 fort orageuse,

et son succ^s n'a pas repondu a ce que semblaient promettre,

et les noms cel^bres des pei*sonnages qu'il olTrait sur la sc6ne,

et le talent connu de I'auteur. La difliculte d'exposer ce qui

conslitue I'inter^t et Taction du roman dont ce drame est tii*e a

force M. Monvel a introduire presque coup sur coup tons les

amants de M""" de Randan, et ne lui a pas permis de motiver

convenablement 1'amour qu'eHe leur a inspire. On a trouve assez

Strange que cette veuve, renfermee depuis deux ans dans son

chateau, et ne voulant voir personne, re<^ut le m6me jour, et

presque a la m6me heure, ce nombre d'amants et de tendres

declarations. Son amour pour Bayard, et surtout la mani^re dont

'He I'exprime k la fin du second acte, n'a pas paru assez prt^pare.

Ml a ete surpris de voir cette veuve qui, au premier acte, ne

repond h. I'aveu de I'amour de Bayard qu'en lui montrant I'in-

scription qui est sous le buste de son mari, signer sans balancer

un seul instant la promesse de mariage qu'il lui fait au second,

et employer k I'instant avec lui et comme lui ces expressions

d'une familiarity intime qui n'apparliennent qu'k des 6poux ou

a des amants heureux. C'est m6me k la certitude de leur amour

inutuel que Ton doit imputer peut-^lre le faible int<ir6t qu'ins-

pire le troisi^me acte. Peut-^tre 6tait-il dilTicile, apr^s nous

avoir fait trembler pour les jours de Bayard, si tendrcmcnt aimd,

fie nous attacher encore par la seule idte de I'enltJvcment projett^

t execute par Sotomajor; il est sikr au moins que ce sent les
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moyens qui le preparent, et surtout le r61e odieux du valet de

chambre de la comtesse, qui avaient le plus indispose centre ce

troisi^me acte. On a condamne aussi comme inutile la sc^ne qu'a

Bayard avec la comtesse dans ce dernier acte ; on n'a pas juge

moins sev^rement la conversation galante que le roi a avec elle

a rinstant du d^noument. La plupart de ces defauts ont 6t6

corriges a la seconde representation de cet ouvrage, et son succ^s

a ete complet. De noinbreux retranchements, en donnant plus

de vivacite k la marche de Taction, ont fait disparattre en m^me
temps plusieurs expressions qui avaient paru trop communes ou

trop hasardees. Les details qu'offre cette piece sur les maeurs de

notre ancienne chevalerie, qu'elle met pour ainsi dire en action,

plusieurs traits heureux dans le dialogue, I'interet de la belle

sc^ne du second acte et la pompe d'un spectacle imposant, ont

fait pardonner a M. Monvel ce qu*il pent y avoir d'invraisem-

blable dans la mani^re dont il a rassemble dans ce drame, et les

principaux evenements de la vie du chevalier Bayard, et tons les

personnages celebres qui eurent quelque rapport avec lui. On

n'a rien epargn6 d'ailleurs pour la miseen scene de cet ouvrage;

les costumes du temps y sont parfaitem^ent observes, et avec

autant de magnificence que d' exactitude. II en a coute, dit-on,

plus de dix mille ecus k la Gomedie, et ce compte ne paralt pas

exagere. Le r61e qui a fait generalement le plus de plaisir, et

qui a peut-etre ete aussi le mieux rendu, est celui de La Palice,

jou6 par Fleury. Malgre tous ses efforts pour paraitre sans peur

et sans reproche. Mole, dans le role de Bayard, n'a jamais et6

qu'un chevalier du xviir si^cle. La belle tete de M"° Gontat a

paru ravissante sous la coiffure simple et noble de M""« de Ran-

dan.

DISCOURS DE M. DE BEAUSSET, EVEQUE d'aLAIS,

A MADAME ELISABETH,

EN LUI PR^SENTANT LE CAHIER DES £tATS DE LANGUEDOC.

(( Madame,

(( Si la vertu descendait du ciel sur la terre, si elle se mon-

trait jalouse d'assurer son empire sur tous les coeurs, elle

emprunterait tous les traits qui pourraient lui concilier le res-

pect et I'amour des mortels.
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« Son nom annoncerait Teclat de son origine et ses augustes

destinies ; elle se placerait sur les degres du trOne. Elle porterait

sur son front 1'innocence et la candeur de son ame. La douce et

tendre sensibilite serait peinte dans ses regards; les graces tou-

chantes de son jeune age preteraient un nouveau charme a ses

actions et a ses discoui*s. Ses joure purs et sereins comme son

coeur s'ecouleraient au sein du calme et de la paix, que la vertu

seule pent proniettre et donner. Indiflferente aux honneurs et aux

plaisirs qui environnent les enfants des rois, elle en connaitrait

la vanite, elle n'y placerait pas son bonheur, elle trouverait un

bonheur plus reel dans les charmes de Tamitie ; elle epurerait au

feu sacre de la religion ce que tant de qualites precieuses auraient

pu conserver de profane. Sa seule ambition serait de rendre son

credit utile au malheur et a I'indigence; sa seule inquietude, de

ne pouvoir d^rober le secret de sa vie k Tadmiralion publique

;

ct dans ce moment m^me, ou sa modestie ne lui perniet pas de

lixer ses regards sur sa propre image, elle ajoute, sans le vou-

loir, un nouveau trait de conformite entre le tableau et le

modele. »

EPITAPHE DU ROl DE PRUSSE.

Hie cinis, nomen ubique i.

— On a donn6, le 5 septembre, sur le th64tre de I'Academie

royale de musique, la premiere representation de la Toison (Vor^

opera en trois actes. Les paroles sont de M. Deriaux, la musique

de M. Vogel ; ces deux auteurs ne sont connus par aucun autre

ouvrage.

Le sujet de la conqu^te de la Toison d'or avait d^ji ^t^ trait6

par le grand Gorneille et par J.-B. Rousseau. L'expedilion des

Argonautes pour s'ouvrir un commerce avec ces mfimes contr^es

que Catherine II vient de rdunir a son vaste empire est une des

^poques les mieux constatdes des premiers temps de I'histoire

grecque ; malgr6 les fables dont les pontes Tont enveloppee, il est

un fait astronomique qui ne laisse aucun doute sur ce premier

essai de la navigation des Grecs dans la mer Noire. Chiron, qui

t'lait de cette expedition, observa le premier que I'^quinoxc du

printemps etait au milieu de la constcllatiou du Ddlicr, C*est sur

1. Sa ccndre ici, too nom partout. (Mbisthi.)

XIV. 19
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cette observation, faite il y a plus de quatre mille ans, que Ton

s*est fonde pour ^tablir depuis I'etonnanle revolution de vingt-

quatre mille huit cents ans que I'axe fait autour des poles de

r^cliptique. ^expedition, dont cette observation atteste encore

la verite, fut chantee par les poetes de.la Gr^ce, qui seuls alors

celebraient les grands evenements; mais ils defigurerent le fait

historique en Tembellissant par le roman des amours de Medee

pour Jason. Au reste, il est tr6s-possible que Jason et ses Argo-

nautes aient enleve^ dans leur expedition, quelque belle Mingr6-

lienne; les poetes en auront fait une magicienne, parce que

r usage des poisons etait tr^s-commun dans la Mingrelie, ou

peut-^tre parce qu'elle apporta aux Grecs la connaissance de

quelques simples dont elle leur apprit a faire usage dans la me-
decine. Quoi qu'il en soit, cet evenement, si cel^bre dans I'anti-

quite, Test pour nous sous un autre point de vue. L'opera

n*existait pas encore en France lorsque le p6re du Theatre-

Francais traita ce sujet en 1661 ; il en fit une tragedie a machines,

melee de chant, qu'un marquis de Sourdeac, grand mecanicien,

fit repr^senter dans son chateau de Neubourg, en Normandie,

avec beaucoup de magnificence. C'est peut-etre autant a cet essai

qu'a la representation d'une pastorale italienne en musique que

le cardinal Mazarin avait fait executer un an auparavant, que nous

devons Tetablissement de l'opera en France ; il est meme tr^s-

probable que c'est a la Toison d'or de Pierre Gorneille que nous

devons la forme des poemes de notre Opera, si superieure k celle

qu'avaient adoptee et qu'ont conservee encore les Italiens, nos

precurseurs dans tons les arts; ainsi c'est encore au p6re du

Theatre-Francais que Ton doit I'union si difficile d'une action

dramatique k la pompe des decorations, des choeurset desdanses,

qui,perfectionnee chaque jour, a fait de notre Opera le plus beau

spectacle de i'univers. Longtemps apr^s Gorneille, en 1696,

J.-B. Rousseau composa un opera de la Toison d'or j mais cet

ouvragedu plus celebrede nos poetes lyriques n'eutaucunsucc^s

et n'en meritait guere; I'emploi qu'il y a fait sans mesures des

ressources brillantes de la mythologie, et le concours de presque

tons les dieux qu'il introduit dans ce poeme, detruisent ou etouf-

fent I'interet qui, dans ce sujet, doit naitre essentiellement des

passions contrastees de Medee et d'Hypsipyle. Le style d'ailleurs

de cet ouvrage est peu digne de I'auteur de tant de belles odes,
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de cantiques si souvent sublimes, et surtout de ces admirables

cantates, de tous ses ouvrages ceux oil Rousseau a deploye peut-

6tre le plus d'invenlion et de poesie.

11 s'en faut beaucoup qu'on puisse reprocher k M. D^riaux

d'avoir trop employ^, comme I'a fait Rousseau, les moyens ma-
giques ou mythologiques que presente ce sujet; on peut lui

reprocher d'etre tombe dans un exc^s contraire, il I'a traite avec

une severite que repousse le theatre lyrique, parce qu'elle est

defavorable au chant, le plus puissant et le premier de ses

moyens. L'auteur a afiecte de depouiller sa fable de toute la

pompe du spectacle que Corneille avait cru devoir employer dans

sa tragedie, parce qu'elle tient k Taction m^me. Ces accessoires,

si difficiles a obtenir quelquefois raisonnablement dans la tragedie-

opera, eussent tranche avec la couleur trop continuellement

sombre que presente le poeme de iM. Deriaux ; ils eussent pro-

cure au compositeur des transitions agreables et ces oppositions

qui servent aussi officieusement les proc^des de la musique que

ceux de la peinture. A ce reproche on peut encore ajouter celui

de n'avoir pas tire plus de parti du principal ressort de Taction

de ce poeme, Tinter^t que doivent inspirer Tamour malheureux

d'Hypsipyle et la jalousie de Medee. Get inter^t, si mal ctabli, et

aper^u plutdt que prononce, est absolument detruit par la cata-

strophe qui termine le second acte ; Hypsipyle morte, il importe

l)eu au spectateurde savoir si Jason obtiendra ou n'obtiendra pas

la toison. II etait difficile de rendre le r61e de ce prince interes-

sant, mais le poete pouvait se dispenser de Taviiir encore, de le

rendre quelquefois meine ridicule. La maniere dont Tauteur lui

fait abandonner Medee a la fin du troisi^me acte contrarie trop

Topinion re<jue et consacr^e au theatre; cette espfece de denou-

ment, dont Tefiet est presque nul, semble suspendre Taction sans

en olTrir le complement. Corneille Ta termine bien plus heureu-

sement en presentant M6dee mont^e sur son char, tenant en

main la toison, et invitant Jason k la suivre, s'il veut Tobtenir.

Quant au style de cet ouvrage, il ne manque pas en gt^.neral

d'une sorle de chaleur, mais elle est souvent deparce par des

Iincorrections
et des negligences intol^rables.

La musique de cet op^ra avait H^ annoncee par les Gluckistcs

comme sup6rieure mOme k celle de leur auleur favori, cons6-
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m^me le genie de Gluck qui I'avait inspiree. Cette derni^re

assertion a paru justifiee en quelque mani^re par Topinion gene-

rale, car on a reconnu que non-seulement M. Vogel a voulu

i miter le style et la mani^re de ce compositeur, qu'aux accents

d'un chant simple et melodieux il s'est cru oblige de substituer

sans cesse ces cris dont Teffet, a force de vouloir ^tre dramati-

que, est aussi vague qu'il est etourdissant et penible, mais on a

retrouve encore dans cette composition, pronee si fastueusement,

des accompagnements, des motifs d'airs, des choeurs entiers

copies fid^lement des deux IphigMe^ d'Alceste^ d^Orph^e, des

Banaides,

Quoique, peu applaudi k la premiere representation, il I'ait

encore ete moins aux suivantes, on nepeut nierque cet ouvrage

n'ait eu jusqu'ici un succes tr^s-decide ; la recette au moins le

prouve. II est vrai que le comite de I'Opera a fait toutes les con-

jurations capables de le faire reussir : on ne le donne que les

beaux jours, on le soutient par des ballets, par des debuts, par

tous les accessoires qui peuvent atlirer raflluence ; et tons les

journaux, qui pretent habituellement leurs avis a tant de lecteurs

qui n'en ont point, se sont accordes k prodiguer a cet ouvrage

les louanges les plus propres a seduire la multitude et a re-

chauffer I'esprit de parti que les succes de Chimine et de Didon

semblaient avoir desarme.

— Vie de M. Turgot^ avec cette ^pigraphe :

Secta fuit servare modum, finemque tenere,

Naturamque sequi, patriaeque impendere vitam;

Non sibi, sed toti genitum se credere mundo.

(LUCAN.)

Un volume in-8°, k Londres^ 1786, c'est-a-dire a Amsterdam,

Les Memoires sur la vie de M. Turgot^ qui parurent il y a

quelques annees, et dont nous avons eu I'honneur de vous rendre

compte dans le temps S sont de M. Dupont, I'auteur de la Phy-

siocratie^ des J^phimdrides du citoyerij etc. La nouvelle Vie de]

3f. Turgot est de M. le marquis de Condorcet; I'avantagc qu'a le

plus evidemment ce dernier ouvrage sur le premier, c'est qu'il

n'est qu'en un volume : I'autre en a deux. Un autrfe avantagequi

1. Voir tome XIII, page 290.
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doit encore le faire distinguer, c*est un style et plus ferme et

plus pur; on en pent juger par ce d^but, qui nous a paru plein

de noblesse et d'inter^t : « Dans cette foule de ministres qui

tiennent pendant quelques instants enlre leurs mains le destin

des peuples, il en est bien peti qui soient dignes de fixer les

regards de la posterite. S'ils n'ont eu que les principes ou les

prejug^s de leur si^cle, qu'importe le nom de Thomme qui a

fait ce que mille autres a sa place eussent fait comrae lui?... Mais

si, dans ce nombre, il se rencontre un homme k qui la nature ait

donne une raison superieure avec des principes ou des vertus

qui n'etaient qu*^ lui, et dont le g^nie ajt devanc6 son sifecle

assez pour en ^tremeconnu, aloi*s I'histoire d*un tel homrae pent

int^resser tons les ages et toutes les nations, son exemple pent

6tre longtemps utile, et pent donner k des v6rit6s importantes

cette autorite necessaire quelquefois a la raison m6me. Tel fut

le niinistre dont j'entreprends d'ecrire I'histoire. »

La vie publique et particuli^re de ce miiiistre n'occupe qu'une

tres-petite partie de I'ouvrage de M. de Gondorcet. Apr^s nous

avoir appris que la famille de M. Turgot est une des plus an-

ciennes de la Normandie, que son nom signifie le dieu T/ior,

dans la langue de ces conquerants du Nord qui ravagerent nos

provinces pendant la decadence de la racede Charlemagne; apr^s

nous avoir rappele quelques traits assez peu interessants de son

enfance et de sa premiere education, on se borne presque uni-

quement k nous donner Tanalyse de ses Etudes, des Merits qu'il

composa lorsqu'il fit sa licence en Sorbonne, de ceux qu'il com-

posa depuis dans son intendance de Limoges et au contrdle ge-

neral ; on termine ce precis par I'histoire plus 6tendue de tons

ses grands projets de r^forme et d*administration. Loin d'aucun

esprit de critique ou de satire, il est diflicile de remarquer sans

6tonnement le peu de difference qu'il y a des id^es de M. Turgot

au s^minaire k celles qu'il a d^ploy^es depuis dans le minist^re.

Une Constance si merveilleuse fait au moins I'^loge le plus rarc

de la justice et de la purete de ses intentions : et mihi res. disail

Horace, non me rebiis submittcre conor; c'^tait la devise de

Tesprit de M. Turgot, et surtout celle de son syst^me. 11 peusait

que tout devait C'tre soumis a Tcmpire d'une bonne logique, sans

en excepter ni les prejug^, ni les circonstances, ni les passions,

quelque invincible que soil quelquefois leur influence.
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L'envie a souvent reproche a M. Necker de n'avoir fait

qu'executer les plans con^us par M. Turgot. Pour ^tre le plus

violent des ennemis de M. Necker, M. de Condorcet n'en a pas

ete moins blesse de cette injustice ; il semble surtout avoir pris

a tache de la repousser en exposaYit, dans le plus grand detail, le

projet de M. Turgot sur les administrations provinciales. En com-

parant cet expose avec le xMemoire de M. Necker sur le meme
objet, il est aise de voir le peu de rapport qu'il y a entre ces deux

plans : Tun est d'un homme vertueux, I'autre d'un homme d'l^tat ; le

premier d'un philosophe qui ne voyait aucunedilTiculte arefondre

tout a coup le gouvernement de la France, I'autre d'un ministre

qui, en ayant saisi tons les ressorts, avait calcule avec la plus

grande justesse le degre de perfection dont on pouvait les rendre

susceptibles ; et ce qui pourra sans doute etonner beaucoup de

lecteurs francais, c'est que le premier de ces plans etait dumaitre

des requites, et I'autre du citoyen de Geneve.

La maniere dont M. de Condorcet justifie les torts reproches

a M. Turgot est specieuse sans doute, mais elle est en meme
temps assez naive pour laisser entrevoir ce qu'il y eut dans ces

reproches de juste et de vrai.

(( Tous les sentiments de M. Turgot etaient une suite de ses

opinions... Sa haine etait franche et irreconciliable ; il pretendait

meme que les honnetes gens etaient les seuls qui ne se reconci-

liassent jamais, et que les fripons savaient nuire ou se venger,

mais ne savaient point hair... 11 paraissait rninutieux, et c' etait

parce qu'il avait tout embrasse dans ses vastes combinaisons que

tout etait devenu important a ses yeux par des liaisons que lui

seul souvent avait su apercevoir. On le croyait susceptible de

jjrivention, parce qu'il ne jugeait que d'apres lui-meme, et que

I'opinion commune n'avait sur lui aucun empire. On lui croyait

de Vorgueil, parce qu'il ne cachait ni le sentiment de sa force,

ni la conviction ferme de ses opinions, et que, sentant combien

elles dtaient lides entre elles, il ne voulait ni les ahandonner

dans la conversation, ni en defendre sdpardment quelque parlie

isoUe, etc. » Tous ces traits ne dec61ent-ils pas une tete, un

caract^re a syst^me, un esprit qui, ne combinant jamais que ses

propres idees, ignorait I'art de les Her avec celles des autres, de

les combiner avec 1'ascendant imperieux des circonstances, avec

la necessite m^me des choses, qui ne change point au gre de

1
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nos calculs, et que nous ne pouvons soumettre k rautorite de nos

opinions, quelque raisonnables qu'elles soient, ou du moins

quelque ferme que puisse etre k cet egard notre conviction ?

Nous ne devons point terminer cet article sans observer, pour

la satisfaction des puissances interessees, et surtout pour la

tranquillite de leur conscience, que la vertu de M. Turgot ne se

serait fait aucun scrupule de la destruction de Tempire ottoman.

« C'est ainsi, lui fait dire son panegyriste, c*est ainsi que la des-

truction de I'empire ottoman serait un bien reel pour toutes les

nations de T Europe, en ouvrant au commerce des routes nou-

velles, en detruisant le monopole de celui de I'lnde; et un bien

pour I'humanit^ enti^re, en entrainant Tabolition de Tesclavage

des negres, et parce que depouiller un people oppresseur ennemi

de ses propres sujets, ce n'est point attaquer, mais vcnger les

droits communs de I'humanite. »

11 semble, en effet, qu'il y aurait bien de Thumeur aux puis-

sances naturellement les plus disposees a conquerir la Turquie

de s*y refuser encore, si nous n'y mettions point d'aulres con-

ditions que de pouvoir nous debarrasser bientot apr^s de nos

negres, et par la m6me raison, suivant toute apparence, du pro-

duit de nos colonies, de ce revenu maudit de plus de cent vingt

millions... puissance politique !

NOVEMBRE

On a donn6 le 27 aoiit, sur le Theiitre-Italien, la premiere

representation des Funsses NouvcUcs, opera-comique en deux

actes. Le poeme est de M. Pallet, auteur de Tibi^rCy des Dciw

Tuteurs; etc., la musique, de M. Ghampein, I'auteur de la Milo-

manic. La representation de cette pi^ce s'est trainee avec peine

jusqu'i la fin ; on en a trouv6 la conduite aussi ridicule qu'invrai-

semblable, et la musique a paru trop mediocre pour faire sup-

porter I'insipidite du poeme.

— On a donn6 le 31 aoiit, sur ce m(5me th(^i\tre, la premiere

representation des Amis dujour, comedie en un acle, de M. de

Beaunoir, connu si avantageusement par plusicurs pi^es donnces



^56 CORRESPONDANCE LITTfiRAIRE.

avec succ^s sur nos petits th64tres du Palais-Royal et des bou-

levards. La plupart des drames de M. de Beaunoir se distin-

guent par une moralite sensible et frappante; c'est encore le

principal merite de celui que nous avons I'honneur de vous

annoncer.

La femme d'un marchand anobli par une charge d'echevin a

cesse de voir ses egaux pour ne recevoir chez elle que des per-

sonnes au-dessus de son etat. Elle attend a diner un comman-
deur, un jeune marquis et un riche financier : son mari, de son

c6te, s'est permis d'inviter son ancien ami Dupre, un honnSte

marchand de draps. II ordonne a un de ses gens d'ajouter un

convert k la table que Ton voit dressee au fond du theatre; ce

valet n'ose obeir a son maitre sans avoir pris les ordres de ma-

dame. Celle-ci se recrie sur le choix d'un pareil convive ; lemari

vante en vain sa vieille et constante amitie ; M"'^ Dupin croit pou-

voir compter bien plus sur celle du commandeur, du marquis et

de M. Mondor. Pour luiapprendre a connaitre des gens dont elle

se croit si sure, son mari feint d'avoir eu I'imprudence de cau-

tionner pour mille louis un negociant qui vient de manquer; il

n'a pas cette somme, et il faut qu'il la trouve a I'instant pour

eviter les suites de la sentence qu'on vient d'obtenir centre lui.

Sa femme le tranquillise ; ses amis seront trop heureux de saisir

cette obligation de I'obliger, elle n'est embarrassee que du choix.

Le commandeur parait le premier, il annonce qu'il vient d'af-

fermer les bois de sa commanderie, et qu'il a recu sur cette

affaire un a-compte de cinquante mille livres; mais lorsqu'on

veut lui parler de I'embarras ou Uon se trouve, il se hate de

repondre que, pour ne point se brouiller avec ses amis, il a fait

voeu de ne jamais leur preter un sou
;
pour n'^tre pas tente de

rompre ses engagements, il se sauve. Le marquis, qui ne tarde

pas a le remplacer, a gagne trois mille louis au jeu la nuit pr6-

cedente; ainsi que le joueur de Regnard, il regarde cette somme

comme un dep6t sacre dont il ne pent rien distraire, mais il

offre k ses amis les bons offices de son procureur, un homme
unique pour faire disparaitre des creanciers importuns. Comme
on n'accepte point ses offres, il boude et s'en va. Notre bour-

geoise, un peu etourdie d'un pareil precede, laisse oter le con-

vert de ses deux amis pretendus... Dans ce moment arrive le

marchand de draps; il ne repond a la confidence que lui fait son



NOVEMBRE 1786. /i57

ami qu*en blamant son imprudence, et sort plus brusquement

encore qu*il n'est entre. Madame appelle k son tour le domes-
tique pour faire 6ter le convert de M. Dupr^. Elle voit paraitre

enfin le financier ; elle esp^re que celui-ci la vengera des refus

du commandeur et du marquis, et qu'il justifiera, auprte de son

man, le fonds qu'elle a cm devoir faire sur les amis de son choix;

mais ce M. Mondor est dans Tusage de ne preter que sur de

bons nantissements ; il insinue qu'en proposant a son caissier des

diamants, des bijoux, on le trouvera fort accommodant ; lui-

meme ne pent pas se m^ler d'une pareille mis6re, etc. fitonnee

et confuse detantd'ind ignites, M^^'Dupinse prometbiende neplus

croire aux amis, loi-squ^on voit reparaltre le bon M. Dupre qui

apporte, tout essoufHe, les mille louis qu'il n'avait pas lui-

meme, mais qu'il a couru emprunter pour son propre compte.

P^netree d'un proc^de si genereux, instruite par son mari du

motif qui lui avait fait feindre ce besoin imaginaire, elle recon-

nait enfin qu'il n'est de confiance et de bonheur que dans les

liaisons formees avec nos egaux.

Tel est le plan de cette bagatelle, qui a beaucoup reussi sur

le Theatre des Italians; I'auteur I'avait composee pour celui des

Varidth, 11 est a regretter que M. de Beaunoir n'ait tire de ce

fond tr^s-moral qu'une esp^ce de proverbe; il aurait pu, a I'aide

Tune action plus animee, developper davantage ses caract^res,

ulTrir, dans un jour plus neuf et plus piquant, le tableau d'un

ridicule qui n'est que trop digne assurement des honneui*s de la

censure dramatique.

— Encore une nouveaute donne sur le m^me th^tre, le

19 septembre : rileurcux ISaufrage, comedie en un acte, m6l6e

de vaudevilles, de M. Favart le fils.

Des Francais, qu'une temp^te a jctes sur une lie habiteo

par des Amazones, essayent de les rendre sensiblcs. Les m6res,

inquiries de voir ces ^trangere dans leur lie, tiennent conseil,

mais heureusement les fillcs y sont appel^es, et leur avis I'em-

porte; ainsi les Francjais obtiennent la pernaission de s'y ^tablir,

et Ton danse.

C'est encore moins le peu de fonds de cet ouvrage que I'ab-

sence absolue du genre d'esprit qu'exige le vaudeville qui en a

decide la chute. Le public ne I'a ecout(> jusqu'i la fin que parce

lue cette fin ne s'cst pas fait altendre; elle arrive lout imprdvue;

L
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Tauteur a eu vraiment I'adresse de ne pas donner aux specta-

teui*s le temps de le sillier

.

LETTRE

DE M. D'£PRfiMESNIL A M. LE MARQUIS DE VILLETTE.

« Ne me faites plus parler ; Voltaire, en attaquant lamemoire

de mon oncle, du meilleur citoyen, du plus patient et du plus

malheureux des hommes, m'a contraint de m'expliquer. J'ai ren-

voye a la Providence dans mon dernier ecrit. G'est elle qui vous

a inspire de me citer I'aimable, Teloquent, le vertueux Fenelon.

Que pensez-vous qu'il eut dit de votre idole?

Je vous embrasserai sans tomber k ses pieds,

radmire cet auteur que vous d^ifiez

;

Mais celui qui m'apprit le secret de mon etre,

Qui m'a dit : Sois humain, meurs pour la v6rit6,

Et ne s6pare point la raison, la gait6,

Les talents, la vertu, les lois, voila mon maitre.

({ II me vient une idee. M. I'abbe Duvernet ^ me d ispensera

<le lui repondre ; mais vous,

Orateur couronn6, poete harmonieux,

Qui raillez avec gr^ce et qui savez tout dire,

Armez-vous de la foudre, ou prenez votre lyre.

Et combattons enfin en presence des dieux.

Je vous laisse le choix des armes ; si je suis vaincu, ma defaite

me sera douce. Je ne demande pas mieux que d'aimer ce que

j'admire. Le voulez-vous?

(( Non, j'ai tort, je le confesse; ne traitons pas ensemble ce

douloureux sujet. Vous lui devez de I'amiti^, de la reconnais-

sance; livrez-vous a ces doux sentiments. II m'est triste de ne

pouvoir ecouter que la justice; je vous demande la v6tre pour

ma cause, et pour moi votre amitie. Vous m'en donnez aujour-

d'hui une marque bien ch^re ; vous acquerez, monsieur, un nou-

veau droit sur mon attachement et mon respect.

1. L'auteur de la Vie de Voltaire. (Meister.)
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REPONSE

DE M. LE MARQDIS DE YILLETTE A M. D'£pr£mESKIL.

« Si j'etais moins sensible, monsieur, aux choses aimables

que vous m'ecrivez, j*aui*ais plus de courage pour vous r^pon-

dre.

<{ Je me garderai bien d'etablir des comparaisons entre le

premier des ev^queset le premier des philosophes. L'un n*a point

«'U d'ennemis, I'autre ne pouvait manquer d*en avoir; l'un a fait

le bien au nom d'une ancienne religion, qui (^tait celle de son

sifecle et de son pays ; I'aulre n'a prech6 et pratique loutes les

vertus sociales qu'au nom de la seule humanite ; mais la philo-

<ophie de Voltaire, cette sorte de religion nouvelle, est all^e

asseoir paisiblement sur les trdnes de Berlin, de Petersbourg,

le Vienne, de presque toute I'Europe, sans apdtres et sans

hourreaux. Ce n'est pas ainsi qu'avait ete re^ue originairement

celle de Fenelon.

(( L'archev^que de Cambrai aurait joint son aumone k celles

le Voltaire, pour les malheureux protestants, et s*il avait pu

<lisputer avec lui, c'eut ete d'eloquence et de charite.

« 11 ne m'appartient pas de prononcer entre M. de Voltaire

et monsieur votre oncle *
;
j'ai seulement dit qu'il vous ^tait si

facile de defendre l'un sans outrager I'autre! Encore une fois,

monsieur, vous avez trop caresse nion amour-propre pour qu'il

me soit permis de traiter un pareil sujet contre vous.

« Je n'ai pas encore lu votre reponse, que M"* de Villette

m'a demandee. Votre conversation lui avait inspire le d6sir de

connaitre votre style. Pour tout ce cjui vous est personnel,

nous n'avons, elle et moi, qu'une m6me fa^on de penser.

Sur vos Merits touchant Voltaire,

Que vous voulez m6sestimep,

\jQ lecteur peut avoir un sentiment contraire;

Mais, aussi juste que s6v6re,

II n*en a qu'un pour vous aimer. »

— ThMtrc viontl^ on Pieces dramiUiqucn nouvdUs^ par

M. le chevalier de Cubi^res, des Academies et Societes royales

de Lyon, Dijon, Marseille, Rouen, Hesse-Cassel, etc., second

1 . Duval de Leyrit, parlie dam lo malheureux procut du corote de Lally. (Mnflm.)

I
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volume. Ce second volume contient YAmant gardc-malade^ la

Diligence de Lyon, VlSpreuve singulidre on la Jambe de bois,

un melodrame dans le genre de Pygmalion^ les Bracelets.

Le sujet et la composition de la premiere de ces pieces sont

egalemenl tristes et bizarres. On y voit deux ou trois personnes

empoisonneeSj et Tune en meurt; cependant I'auteur appelle

cela une comedie, et en voici la raison. M"'« de Sevigne a dit,

dans une de ses lettres, que Racine fait des comedies pour la

Champmesle; M. de Gubi^res en conclut qu'il pent done bien

donner ce nom aux siennes, qui ne sont pas, a beaucoup pres,

aussi tragiques que celles de Racine.

Le comique, dans la Diligence de Lyon, pour en paraitre

plus original, est port6 jusqu'a la plus basse boufTonnerie. Le

sujet de r£preuve singididre est I'histoire de cet Anglais qui,

parce que sa maitresse avait une jambe de moins, se determine

k sen faire couper une. II faut laisser a I'auteur le soin d'expli-

quer lui-meme quelies ont ete ses vues dans la composition de

ce sublime ouvrage. « La nation francaise, dit-il, serait la pre-

miere de toutes les nations si les individus qui la composent

avaient plus d'energie et de caractere. J'ai voulu renforcer I'un

et I'autre en oflrant a mes concitoyens des exemples extraordi-

naires de grandeur d*ame, de delicatesse et de courage »

Quel poete-citoyen

!

Tons ces chefs-d'oeuvre sont precedes d'un Dialogue entre

Vauteur et un homme de gout. Le Journal de Paris a cru pou-

voir predire, sans malice, que ces deux interlocuteurs ne seraient

jamais d'accord. A la galanterie francaise, aux graces et a la fri-

volite de la muse de Dorat, M. de Gubi^res a pretendu associer

la philosophie de Jean-Jacques, la profondeur de I'originalite du

genie anglais; de toutes ces pretentions il est resulte une des

combinaisons les plus etranges que puisse oflrir notre litterature

moderne, et ce ThMtre moral en est un exemple vraiment

curieux.

A LA MEMOIRE DE DIDEROT '.

Diderot! que de jours sont ecoules deja depuis que ton

g6nie s'est eteint, depuis que I'obscurite de la tombe a convert

1. Ce morceau bien connu de Meister a ete maintes fois reproduit, d'aborddeux

fois par I'auteur lui-ni6me : dans une brochure intitulce Aux mdnes de Diderot
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ta cendre inanimee! et de tant d'aniis k qui tu consacras tes

veilles, a qui tu prodiguais et les ressources de ton talent, et les

richesses de ton imagination, aucun ne s*est encore occupy k

t'elever un monument digne de la reconnaissance que te doivent

I'amitie, ton si^cle et Tavenir.

Quel est riiomme de lettres cependant dont I'eloge puisse

6tre plus interessant k transmettre a la posterite ? 11 est vrai qu'il

ne fit aucune decouverte qui ait agrandi la sphere de nos con-

naissances; peut-6tre m6me n'a-t-il laiss6 apr^s lui aucun

Guvrage qui seul puisse le placer au premier rang de nos ora-

teurs, de nos philosophes, de nos poetes; mais j'ose en appeler k

tons ceux qui, capables de I'apprecier, eurent le bonheur de le

connaitre, en fut-il moins un des phenom^nes les plus 6tonnants

de la puissance de Tesprit et du genie ?

S'il est des hommes dont il importe k la gloire de Tesprit

humain de conserver un souvenir fiddle, ce sont ceux qui eurent

des droits reels a Testime, a Tadmiralion publique, mais a qui

des circonstances particuli^res, je ne sais quelle fatalite attachee

a leur destinee, n'ont jamais permis de developper toule la force,

toute I'etendue de leurs facultes. Quel eloge de Virgile pourrait

ajouter encore a I'idee que nous en a laissee XEn^ide? quel

loge de Racine a Tidee que nous en donne Phddrc ou Athalie?

Mais combien de sages reveres de I'antiquite dont la memoire

serait perdue poui* nous, si elle n*avait pas et6 consacree par les

hommages de leurs contemporains?

Ce n'est point ton eloge, 6 Diderot, que j'ose entreprendre :

il peine mes faibles talents osent-ils se flatter de rassembler ici

(a Londrcs, et se trouve a Paris, chez Volland, 1788, in-12, 36 p.)i et dans les

Melanges dephilosophie, de morale etde litterature, iotaell (1821); dAntlcs Cahiers

Ui lecture de Rcichard (1786), puis a la suite des Mivmoiret de Naigeon sur Diderot

• I enfln en tCte de I'Mition Gamier frcrcs. M. Assiiat y a r^tabli le tilro : Aus
in&nes de Diderot, comme plus conforme k resprit du temps, ainsi que Tipigraphc :

Malt is ille quidom flebilis occidit;

Nulli flubiltor quam tibi...

II fait aussi observer avec raison que dans la phrase qui pr^c6de le puaage rar

Esl-il bon ? Est-il michani ? le mot presque, qui a sa Yalcur, a ditpara k U riin*

pression ; nous lo r^Ublissons entre crocheU. Dans lo manuscrit de Gotha m
fisnirent pas trois notes emprunt^s k la notice de !!• do Vandoul sur son p*re,

t relatives k Tenfance de celui-ci, k TacqubiUon de sa bibllothoque par Cathe-

rine et k sa mort. On les relrouTcra plus direlopp6es dans lo UravmU do M"* de

N aiiileul (tome 1" des OEuvm
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quelques fleurs dignes de parer ton urne funeraire; mais moi

aussi j'eus souvent le bonheur d'approcher le modeste asile ou

tu t'etais renferme; mais moi aussi j'ai partage souvent les dons

precieux que ton genie r^pandait autour de toi avec un abandon

si facile et si genereux, avec une chaleur si douce et si interes-

sante. Ce n*est point dans de vaines louanges que s'epanchera

ma reconnaissance, mais j'essaierai du moins d'exprimer ce que

j'ai vu, ce que j'ai send, et ceux de tes amis qui verront cette

faible esquisse y trouveront peut-6tre quelques traits de ton

image fidelement rendus.

L'artiste qui aurait cherche I'ideal de la t^te d'Aristote ou de

Platon eut difTicilement rencontr6 une t^te moderne plus digne

de ses etudes que celle de feu M. Diderot. Son front large, eleve,

decouvert et mollement arrondi, portait I'empreinte imposante

d'un esprit vaste, lumineux et fecond. Notre grand physiono-

miste Lavater croit y reconnaitre quelques traces d'un caractere

timide, peu entreprenant, et cet apercu, forme seulement d'apr^s

les portraits qu'on en a pu voir, nous a toujours paru d'un ob-

servateur tr^s-fin. Son nez etait d'une beauts male, le contour

de la paupi^re superieure plcin de delicatesse, I'expression habi-

tuelle de ses yeux sensible et douce ; mais lorsque sa t^te com-

mencait a s^echauffer, on les trouvait etincelants de feu; sa

bouche respirait un melange interessant de finesse, de grace et

de bonhomie. Quelque nonchalance qu'eut d'ailleurs son main-

tien, il y avait naturellement dans le port de sa tete, et surtout

des qu'il parlait avec action, beaucoup de noblesse, d'energie et

de dignite. 11 semble que I'enthousiasme fut devenu la mani^re

d'etre la plus naturelle de sa voix, de son ame, de tons ses traits.

Dans une situation d'esprit froide et paisible, on pouvait souvent

lui trouver de la contrainte, de la gaucherie, de la timidite,

meme une sorte d'affectation; il n'etait vraiment Diderot, il

n'etait vraiment lui que lorsque sa pensee I'avait transporte hors

de lui-meme.

Pour prendre quelque idee de I'etendue et de la fecondite de

son esprit, ne suffit-il pas de jeter un coup d'oeil rapide, je ne

dis pas sur tout ce qu'il a fait, mais sur les seuls ouvrages que

le public connait de lui *? Le m6me homme qui con^ut le projet

1. Nous n'avons point parl6 de ses premiers essais, de sa traduction du Traite
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du plus beau monument qu'aucun si^cle ait jamais 6lev6 a la

gloire et a Tinstruction du genre humain, qui en executa lui-

meme une grahde partie, a fait deux pieces de th(^atre d'un

genre absolument neuf, et auxquelles le gout le plus s^v^re ne
saurait disputer au moins de grands effets dramatiques, un style

plein de chaleur et de passion ; le m6me homme, a qui nous

devons tant de morceaux de la metaphysique la plus subtile dans

ses Lcttres sitr les aveugleSj sur les sourds et muetSy dans ses

Pcmdes philosophiques, dans son Interpretation de la nature,

dans cette foule d' articles qu'il a fournis a VEncydopHie sur

I'histoire de la philosophie ancienne, le meme a fait la descrip-

tion la plus claire, la plus exacte et la plus detaillee qu*on eut

encore faite avant lui de tons nos arts, de tons nos metiers. Per-

sonne n'ignore sans doute combien ce travail a ete perfectionne

depuis; mais peut-on oublier qu'avant M. Diderot Ton n*avait

pas ecrit sur cet objet important une page qui put se lire? Le

meme homme qui nous a laisse tant d'ouvrages pleins de con-

naissances, de philosophie et d'erudition, m6me un recueil

ilo milord Shaftesbury, du merite et de la vertu, de celle de VHistoire grecque de

Stanyan, du Dictionnaire de medecine, etc., etc.; nous ne ferons qu'indiquer ici

line partie des ouvrages qu'il a laisses en manuscrit. Son Jacques le Fataliste et

>a Religieuse sont deux remans dont le premier offre une grande varidld de traits

•t d*idees, sous une forme tout k la fois simple, neuve et originale; I'autro un
rand tableau plein d'&mc et de passion, dc la touche la plus pure, et dont Fobjet

iioral est d'autant plus frappant que I'auteur I'a su cacher avec une adresse

- xtrfemo; c'est en dernier i-^aultat la satire la plus terrible des d^sordres de la vie

monastiquo, et Ton ne trouvo pas dans tout I'ouvrage un seul mot qui scmblc alter

directement a ce but. Son Supplement au voyage de M. de Bougainville, ses Entre-

liens sur I'origine des itres *, plusieurs autres dialogues sur diffdrentes questions de

morale et de metaphysique, prouvent avec quel naturcl il savait allier aux discus-

Monn les plus abslraites tons les charmcs dc Pimagination )a plus vivo et la plus

brillante. Le discours du chef des Otaitiens, dans le Supplement au voyage de

M. de Bougainville , est un des plus beaux morceaux d'dloquenco sauvage qui

• \istent en aucune languc. Lo Plan d'une nouvclle University qui lui avait M
ilcmand6 par rimperatiice dc Russie, et ses reflexions sur le dernier ourra^ de

M. Holvdtius, sont de tous ses ecrits, pcut-6tre, ccux oCt Ton trouvora le plus de

mcthodo et de raison; il y a, dans lo premier surtout, prodigieusomcnt de con-

iiaissances et de savoir. Ses Salons ou ses critiques de diflTercntes expoMiiions des

tableaux aa Louvre ne satisferont pas sans doute la plupart de nos artistes; mais

iui a jamais parhJ des arts et du vrai talent ivec une sensibility plu<« douce, avec

in enthouHiasme plus sublime? A travors une foule de Jugcments qui pcuvent n*ap*

partenir qu'a une imagination pr^venue ou exalte, quo de vues noufelles, qOQ

trobMcrvations dgalement Justes, fines et profondes! (Mbistem.)

* Meittor veut saos doute disignor ici U Mv« 4» d^AUmbeH st VBntrrtkn avtc Is
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d'opuscules math^raatiques que j'ai souvent entendu citer avec

eloge au premier de nos g^om^tres, a fait encore des contes, des

romans; il en a fait un surtout plein d'originalite, de verve et de

folie, et cest par un des meilleurs livres de morale qui existent

dans notre langue, son Essai sur les rc^gnes de Claude et de

ISdron, qu'il s'est plu a terminer utilement sa carri^re litte-

raire.

Si Ton pense que tant d'ouvrages, et des ouvrages d'un genre

si different, sont d'un homme qui longtemps ne put donner a

leur composition que le temps dont il n'avait pas besoin pour

s'assurer sa propre subsistance et celle de sa famille, qui, dans la

suite, ne leur donna que le peu d'instants que lui lalssait I'impor-

tunite des etrangers, Tindiscretion de ses amis, et surtout I'ex-

treme insouciance de son caract^re, on avouera sans doute que

peu d'etres furent dou6s d'un esprit plus vaste, d'une facilite de

talent plus rare et plus feconde *

.

Le genie de M. Diderot ressemblait k ces fils de famille qui,

nes et Aleves au sein de la plus grande opulence, croient le fonds

de leurs richesses inepuisable, et ne mettent par consequent

aucune borne a leurs fantaisies, aucun ordre dans leur depense.

A quel degre de superiorite ce genie ne se fut-il pas eleve, a

quelle entreprise ses forces n'auraient-elles pas pu suffire s'il les

avait dirigees vers un seul objet, s'il eut seulement reserve pour

la perfection de ses propres ouvrages le temps, les efforts qu'il

prodiguait sans cesse a quiconque venait reclamer le secours

de ses conseils ou de ses lumieres! Ge qu'il n'avait fait d'abord

que par bonhomie, par habitude, par je ne sais quel entraine-

ment de caract^re, il le fit ensuite par necessite, par principe,

et voici comment, sous ce rapport, il s'est peint trfes-naivement

lui-meme : « On ne me vole point ma vie, dit-il, je la donne; et

qu'ai-je de mieux k faire que d'en accorder une portion a celui

qui m'estime assez pour solliciter ce present?... Le point impor-

tant n'est pas que la chose soit faite par un autre ou par moi,

1. L'61oquente Apologie de I'abbe de Prades *, un des meilleurs Merits poldmi-

ques qui aient paru dans ce siecle, fut Touvrage de quelques jours; le sublime

Eloge de Richardson, celui d'une matin6c; a peinee mploya-t-il une quinzaine a

faire les Bijoux indiscrets. (Meister.)

• La troisiSme partio seulement est de Diderot ; les deux premieres sont do l'abb6, aid^ do

rabb6 Yvon.
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mais qu'elle soit fake el bien faite par un mediant ni^iiieou par

un homme de bien... On ne me louera, j*en convicns, ni dans

ce moment ou je suis, ni quand je ne serai plus, mais je m*en

estimerai moi-m^me, et Ton m'en aimera davantage. Ge n'est

point un mauvais echange que celui de la bienfaisance dont la

recompense est sure, contre de la celebrity qu'on n'obtient pas

toujours, et qu'on n'obtient jamais sans inconvenient... Peut-

etre m'en impose-je par des raisons specieuses, et ne suis-je

prodigue de mon temps que par le peu de cas que j'en fais ; je

ne dissipe que la chose que je meprise; on me la demande
comme rien, et je I'accorde de meme*. » (Ne pourraii-on pas

[)rendre ce qu'il ajoute pour un remords 6chappe a la con-

science de Thomme de lettres?) « 11 faut bien que cela soit

ainsi, puisque je blamerais en d'autres ce que j'approuve en

inoi. »

Les circonstances, les habitudes de la vie que ces circon-

stances necessitent, ont sans doute une grande influence sur le

caractere, I'etendue ou les bornes de nos facult»'*s, mais la nature

les a souvent modifiees elle-m^me d'une mani^re toute particu-

liere, et c'est en vain qu'on voudrait chercher a ces singularit^s

(juelque autre origine. S'il y eut jamais une capacite d'esprit

propre a recevoir et a feconder toutos les iddes que peuvent

inbrasser les connaissances humaines, ce fut celle de M. Diderot;

etait la t6te la plus naturellement encyclopedique qui ail peut-

Lre jamais existe : metaphysique subtile, calcul profond, re-

cherche d'erudition, conception poeiique, gout des arts et de

I'antiquite, quelque divers que fussent tous ces objets, son atten-

1. C'cst ce qui soulcnait son coura^'c ot sa patience pendant les doux ann^s
ntieres quMi H'est occup6 presquc uniquoincnt de VHisloirB philosophique et poli-

tique des Deux Imles. Qui ne sail aujourd'hui que pr^x d'un tier* do ce grand

'Mivrage lui appartient? Nous lui en avous vu cun){>08cr une bonne partio sous oos

• ux. Lui-mCme 6t&ii souvent efTrayd de la hardicsse avoc laquclle il faisait par>

M-rson ami : — Mais quij\m disAil-i\, oiera siyner cela?— Jtfoj, lui rdpondait TablM^,

mot, vous dis-je; allez toujours. Quel est encore rhomme de lettres qui ne rccon*

naisHe facilement , et dans le livre de VEsprit et dans le Syttime de la naturtt

UiiitoH lc!i hellcM paf^t.'s qui sont, qui ne |>euvonl dtrc que do M, Diderol?... Si

itoiiH (M)trcprenionH do fairc une enumeration plus compleUs, nouH risqucrions do

noii)i]i«;r trop d'ingrats, et ce scrait adliger les m&nes que dous voulons bonoror *•

MKi->rEn.)

* iurbier, dans %m Remnrques mw la Comeptmdamm, flUl obsorvcr aTM misoo qoa Mlto

>t« o'exitte pas danii I'dditiun ontpoala, parco qua ICoittor avail craiat saat doula d*a

iciyoal en restituant i Diderot un tiars d« i'UiMoire pkihtapht^Ht.

XIV. 30
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lion s*y altachait avec la m^me ^nergie, avec le m^me int^ret,

avec la mdme facilite , mais ses pens6es le passionnaient tour a

tour si vivement, qu'elles semblaient plutot s'emparer de son

esprit que son esprit ne semblait s'emparer d'elles. Ses idees

^taient plus fortes que lui, elles I'entrainaient, pour ainsi dire,

sans qu'il lui fut possible ni d'arr^ter, ni de regler leur mouve-

ment.

Quand je me rappelle le souvenir de M. Diderot, I'immense

variety de ses idees, I'^tonnante multiplicite de ses connais-

sances, I'elan rapide, la chaleur, le tumulte impetueux de son

imagination, tout le charme et tout le desordre de ses entre-

tiens, j'ose comparer son ame k la nature telle qu'il la voyait lui-

meme, riche, fertile, abondante en germes de toute espfece, douce

et sauvage, simple et majestucuse, bonne et sublime, mais sans

aucun principe dominant, sans maitre et sans dieu.

Je ne suis point dispose a m'afHiger ici sur I'incredulite de

mon siecle; la superstition a fait tant de mal aux hommes qu'il

faut bien remercier la raison d'etre enfm parvenue a en briser

le joug; mais, quelque volontiers que je pardonne a tons les

hommes de ne rien croire, je pense qu'il eut ei6 fort k desirer,

pour la reputation de M. Diderot, peut-etre menie pour I'honneur

de son siecle, qu'il n'eut point ete athee. La guerre opiniatre

qu'il se crut oblige de faire a Dieu lui fit perdre les moments les

plus precieux de sa vie, le detourna souvent de la culture des

lettres et des arts, lui fit negliger surtout le talent qui semblait

devoir lui assurer le plus de renommee. 11 s'etait fait philosophe,

la nature I'avait destine a 6tre orateur ou poete. Qui nous assu-

rera meme que dans quelque autre siecle elle n'eut pas encore

mieux reussi a en faire un P6re de I'figlise ? II n'aurait pas 6te

. moins propre a marcher sur les traces de Luther ou de Calvin,

s'il eut ete capable d'une conduite plus soutenue, ou s'il n'avait

pas eu dans le caractere autant de faiblesse qu'il avait dans 1' es-

prit de force et de fermet6.

Toutes les vertus, toutes les qualites estimables qui n'exigent

pas une grande suite dans les idees, une grande Constance dans

les affections, etaient naturelles a M. Diderot. 11 avait I'habitude

de s'oublier lui-meme, comme la plupart des hommes out celle

de ne penser qu'a eux. II se plaisait ase rendre utile aux autres,

comme on se plait k un exercice agreable et salutaire. Toute la
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finesse, loute I'activite d*esprit que Ton emploie ordinairement

a faire sa propre fortune, il I'employait a obliger le premier

venu, souvent meme il se permettait de passer la inesure neces-

baii'e ; une intrigue bien compliquee, lorsqu'il la croyait propre

a leconduirea ce hut, pretait un nouvel interet au plaisir qu'il

avait de rendre service. Timide et maladroit pour sou propre

conipte, il ne I'etait [presque] jamais pour celui des autres.

Est-il bon? est-il mhhani't c'est le titre d'une petite comedie

ou il voulut se peindre lui-m6me. 11 avait, en effet, plus de

douceur que de veritable bonte, quelquefois la malice et le cour-

roux d'un enfant, mais surtout un fonds de bonliomie in^pui-

sable.

C'est de la meilleure foi du monde qu'il se sentait porte a

aimer tons ses semblables, jusqu'a ce qu'il eut de fortes raisons

de les mepriser ou de les hair; lorsqu'il avait meme de trop

justes motifs de sen plaindre, il courait encore grand risque de

foublier. 11 fallait bien que cela fut ainsi, puisque toutes les fois

rju'il se croyait serieusement oblige de s'en souvenir, il s'etait

impose la loi d'eu prendre note sur des tablettes qu'il avait con-

sacrees a cet usage ; mais ces tablettes demeuraient cachees dans

un coin de son secretaire, et lafantaisie de consulter ce singulier

d^pot le tourmentait rarement. Je ne I'ai vu y recourir qu'uue

scule fois pour me raconter les torts qu'avait eus avec lui le

inalheureux Jean-Jacques ^

M. Diderot conversait bien moius avec les hommes qu'il ne

conversait avec ses propres idees. Defenseur passionn^ du ma-

icrialisme, on pent dire qu'il n'en etait pas moiiis I'idealiste le

plus decide quant a sa maniere de sentir et d'exister; il I'^tait

malgre lui, par I'ascendant invincible de son caracl^re et de son

imagination. Le plus grand attrait qu'eut pour lui la soci^t^ ou

il vivait habituellemenl, c'est qu'elle etait le seul theatre oCi son

genie put se livrer a sa fougue naturelle et se deployer tout en-

lier. Lorsque I'age eut refroidi sa tfite, la soci6te parut lui deve-

nir iudifferente, souvent m6me il y trouvait plus de peine que

«ie plaisir, et rentrait avec delice dans sii retraite. Ses livres, qui

MTvirent de pretexte aux bienfaits de Catherine II, et dout elle

lui avait assure la jouissance avec tant de gr&ce el de boot^, ses

1. Voir tome XII, p. 297, note.
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livres, quelques promenades solitaires, une causerie tr6s-intime,

surtout cells de sa fiUe, devinrent alors ses delassemenls les plus

doux. Cette fiUe, si tendrement cherie et si digne de I'^tre, fut

jusqu'au dernier moment le charme et la consolation de sa vie

;

elle lui a fait supporter avec une patience, avec une douceur

inalterable, les longues douleurs et le penible ennui d'une ma-
ladie dont il avait prevu depuis longtemps le terme sans crainte

et sans faiblesse.

VERS AU ROSSIGNOL.

Que ta voix est triste et plaintive 1

Tendre oiseau, dis-moi tes regrets;

Est-ce une amante fugitive

Que tu pleures dans ces forets?

H61as! nous g6mirons ensemble...

Cliantre des nuits et de Tamour,

Un meme destin nous rassemble

Dans ces bois recul^s du jour.

Conirae toi je cherche un asile

A mes solitaires douleurs,

Je fuis comme toi d'une ville

Ou je n'ose verser des pleurs

;

Oli mes yeux, charges de tristesse,

Ne trouvent que des yeux sereins

;

Ou le plaisir me dit sans cesse

:

« Quand finiront tes noirs chagrins?

»

Des coeurs heureux, des insensibles

Que la ville soit le s6jour I

Forets, sous vos ombres paisibles

Cachez I'infortune et Tamourl

fichapp6 de ma servitude,

Impatient de soupirer,

Cher oiseau, dans ta solitude

Je viens t'6couter et pleurer.

Ta voix... elle irrite ma peine.

Laisse k mon coeur ces longs soupirs.

Un rapide essor te ram^ne

Pr6s de Tobjet de tes d6sirs.
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Des vastes cieux qui vous s^pareat

Ton aile franchit les deserts;

Mais en vain tous mes voeux s*Sgarent,

Et se fatiguent dans les airs.

H^las ! sous ces m^mes ombrages
Toujours mes pas sont arrfit^,

Et toujours ces m^raes rivages

De mes larmes sont huraect^s.

Si comme toi j'avais des afles,

Bientdt mes pleurs seraient taris;

Bientdt par des routes nouvelles

J'aurais vol6 vers Lycorls.

— Nous venons de voir paraitre un nouveau prodige sur le

theatre de TAcademie royale de musique; c'est la demoiselle

Laure, el6ve du grand Yestris, agee seulement de douze ans et

quelques mois. Le jeune Vestris^ qui, lorsqu'il a debute, etait

pr^cisement du m^me age, ne s'est pas annonce d'une mani^re

plus brillante; peut-iHre meme alors n'avait-il pas acquis toute

la perfection qu'on admire deja dans le talent de sa charmante

6mule. 11 semble impossible de rien imaginer de plus accompli

dans ce genre. Ce sont les graces de M"" Guimard, ces graces si

fines, si l^feres, avec la precision, I'aplomb de M"® Theodore,

Tensemble et la noblesse de M"' Heinel; k tant de charmes qu'il

est rare de voir reunis, ajoutez une taille parfaite, la figure et

tous les traits de TAmour, une physionomie plus seduisante en-

core que la beauts, et comme k cet artiste d'Ath^nes qui venait

d'achever la statue de Venus, vous pardonnerez au grand Yestris

de se prosterner lui-m6me devant son propre ouvrage. 11 y a

plus de cinq ans qu'il est occupe uniquement de r<^ducation de

cette jeune merveille, et c*est une chose vraiment int^ressante d

entendre que le recit des soins qu'il lui a prodigu^s. La main

du sculpteur, qui p^trit Targile que son g^nie veut animer,

n'exerce pas un talent plus cr^ateur que celui que dt^ploie cet

1. Son pdre Tavait mis dans un coU^ et TOulait lui fairo sulvre set Etudes;

maisy k Vkgo de neufou dix ans, I'ayanl vu dansor un soir au Wauxhall, il fut

frapp^ de scs ditiposilions naturelles : C't'enfant, dil-il, a du g^nie, H tlanttra. El

l)>s lors il le prit chez lui, bien per$ua<U qu'il en feraU quetqut cHoM dt

lu'oun homme de leltm. (Msism.)
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homme unique dans les lemons qu'il donne a ses el^ves. L*extrtoe

application avec laquelle il soigne les moindres details n'est

jamais minutieuse, parce qu'elle ne lui fait jamais perdre de vue

I'ensemble et Taccord de toutes les parties. Des jours, des se-

maines,des mois entiers, sont consacres a I'etude necessaire pour

faire prendre a chaque mouvement du corps Thabitude la plus

noble, la plus facile et la plus agreable k I'opil; la mani^re de

placer jusqu'au petit doigt de la main n'est pas plus negligee

que tout le reste. C'est a une recherche si pr6cieuse que tient la

perfection en tout genre, et cette recherche ne parait fatigante

que lorsque, ne s'etendant pas egalement k toutes les parties, le

defaut d*ensemble laisse trop apercevoir ce qu'elle a coute de

peine et d' effort. On est loin d'y penser en voyant notre nouvelle

Terpsichore : tout enelle a une grace si facile, si pure, si celeste,

qu'on est persuade qu'elle n'est si ravissante que parce que la

nature ne lui a pas permis d'etre autrement. Quelque vivacite

qu'il y ait dans ses mouvements, quelque naive et quelque en-

fantine qu'en soit meme souvent 1' expression, elle est toujours

aussi juste, aussi noble qu'elle est piquante et vraie. Mais com-

ment peindre ici la mani^re dont elle se joue d'un bouquet de

roses, I'air dont elle le compare avec son joli visage, celui dont

elle ecoute le son du flageolet qui vient troubler sa petite reverie,

I'air plus enchanteur encore qu'elle prend et qu'elle varie avec

tant de naturel pour obtenir ce nid d'oiseaux qu'on ne lui refuse

sans doute que pour le lui faire desirer davantage, tons ces riens

d'un prix infmi, mais dont le pinceau meme de I'Albane ne sau-

rait rendre tout le charme et toute la volupte ?

Le Diou de la danse a porte trop haut la dignite de son art

pour ne pas sentir combien la culture de I'esprit et tous les

autres talents agreables pouvaient contribuer k perfectionner, k

embellir celui de la danse. Dans cette idee, il a fait donner k son

el^ve favorite tous les maitres que peut exiger 1'education la plus

soignee. M"^ Laure joue d(']k fort agreablement du piano, salt

I'anglais, I'italien, et continue d'etudier le dessin, la musique,

I'histoire, la fable, les ouvrages de morale et de litterature lei

plus propres a lui former I'esprit et legout.

Ce d6but a et6 precede de celui de M"« Rose, autre el^ve de

M, Vestris, et qui ne lui fait gu6re moins d'honneur. M"" Rose

a quatre ou cinq ans de plus que M"*^ Laure, elle est aussi pai-
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fakement bien faite, elle a surtout la jambe tr^s-belle, mais la

petite verole a malheureusement fort gate son visage. Quoiqu'elle

n'ait pas toutes les graces de sa jeune rivale, on ne saurait lui

refuser beaucoiip de talent. Sa danse est d'un genre noble, facile,

elle a de la force, de la souplesse, et quelque perfection qu'on lui

irouve deja. Ton sent qu'elle pent en acqu^rir encore davantage.

Que n'avons-nous le bonheur de vous annoncer dans les

lettres et dans les arts quelques debuts comparahles k ceux-ci

!

N'est-ce done plus qu'aux Gardel, aux Vestris qu'il est permis de

regarder la nation fran^aise comme la premiere nation de Tuni-

vers ?

— On a donne, le mardi 3 octobre, sur le Theatre-ltalien, la

premiere representation de Fccdor et Lisinka, ou Novogorod

saHV('e, dranie en trois actes et en prose, de M. Desforges, Tau-

teur de Tom-Jones a Londres, de la Femme jalouse^ de

rEpreuve rillageoise^ etc.

C'est une anecdote rapportee, il y a quelques annees, dans

les papiers publics, qui a fourni le fond de ce nouveau drame.

(( Deux jeunes gens de Novogorod-la-Grande s'aimaient, et

comme leurs p^res etaient mal ensemble, les yeux seuls avaient

parle. L'amant desespere tomba dans une langueur mortelle, et,

pr.H a quitter la vie, se traina jusqu'a la maison de sa maltresse*

11 obiint de sa gouvernante la faveur de lui apporter son dernier

soupir. Le pere survint; on cacha le jeune homme sous des ma-

telus roules, a la maniere russe, au fond de la chambre. Le p6res*y

assit sans le savoir, et sortit ensuite. Apr6s son depart, on s*em-

pressa de faire sortir le malheureux amant : il n'^tait plus. L'em-

harras fut au moins aussi grand que la douleur. Apr^s beaucoup

de combats, un esclave cru fiddle fut appckS on lui exposa le

fait. Son imagination alia plus loin; et supposant que Tamant

mort avaitete hcureux, il voulutl'^tre aussi pour prix du service

qu'on lui demandail. La malheureuse viclime evanouie se trouva,

k son alTreux r6veil, I'esclave de son esclave. 11 la tralnait les

nuits, pendant le sommeil de son p^re, dans les tavernes ou il

avoit coutume de s'enivrer, et Tor de Tinforlun^e servait k payer

ses inliimes debauches. Une nuit, entre autres, il alia jusqu'i

vouloir la livrer k ses compagnons d'esclavage et de desordres.

L'infortunee alors retrouve tout son courage, s'arme d'un flam-

Ix-au, ct, profuani de leur brulale ivresse, met le feu a la cabane
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de bois, repaire impur de ces malheureux ; ils perissent tous

dans les flammes. De 1^ I'heroine courageuse et interessante

courut a Petersbourg , se jeta aux pieds de Catherine II, dont le

nom seul dit tout. Cette auguste souveraine lui pardonna, et la

fit mettre, de son consentement, dans un monast^re, ou proba-

blement elle est encore. »

Cetle pi^ce, grace a la nature mtoe du sujet, ou au talent de

I'auteur, aparu plus froide encore qu'ellen'est atroce, et ce n'est

pas peu dire sans doute ; on n'y a pas trouve tr^s-heureusement

une seule situation qui produise son elTet. Get amant qui se

meurt au premier acte, qu'on etoude au second, qu'on faitgriller

au troisi^me et qui n*en Spouse pas moins au denouement,

n'inspire aucune emotion qui puisse vous attacher. On ne voit

dans le desespoir de Lisinka qu'un acte de demence auquel on

ne saurait croire. Gependant ce monstre dramatique a eu une

sorte de succ^s a la premiere representation. Quelques traits

dans le dialogue d'un caract^re assez energique, un costume neuf

pour nous et vraiment agreable, des decorations russes qu'on

n'avait jamais vues, et surtout un embrasement dont le spectacle

effrayant a cause de vives alarmes a une grande partie des spec-

tateurs, out fait retentir la salle de bravos, et le parterre a de-

mande I'auteur a grands cris : il s'est presse de paraitre. Mais ce

premier engouement ne s'est guere soutenu; d^s la troisi^me

representation, ce spectacle, tout etrange qu'il est, n'aplus attire

que fort peu de monde.

— UHistoire d'H^rodote, traduite du grec^ avec des re-

marques Idsloriques et critiques^ un Essai sur la chronologie

dIlvrodote et une table giographique^ par M. Larcher, de 1'Aca-

demic des inscriptions et belles-lettres, etc., sept volumes in-8".

M. Larcher n'est que trop connu par toutes les plaisanteries dont

Tavait accableM. de Voltaire, pour s'etre avisede prendre contre

lui le parti d'II6rodote, dans une brochure assez fastidieuse in-

titulee SuppUment a la Philosophic de Vhistoire, G'est celui

dont M. de Voltaire s'est amuse si souvent k estropier le nom,

qu'il appelle tantot Larchet^ tantot Larchier, tantot Toxot(\s

;

c'est sous ce dernier nom qu'il s'est permis surtout de le turlu-

piner sans egard et sans pitie. Dans la Di'fetise de mon onde, il

I'acciise formellement d'inviter nos princesses, madame la chan-

celiere, madame la premiere presidente, et toutes nos belles

I
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dames, a venir donner, dans la cathedrale de Paris, leursfaveurs

pour un ecu au premier batelier, au premier fiacre qui se senti-

rait du gout pour cette auguste ceremonie. a Peut-on pousser,

ajoute-t-il, la debauche a ce point? 11 faut que I'ennemi de mon
oncle soit un bien vilain homme, au point de vouloir qu'on pail-

larde ainsi dans les eglises. ». Un autre chapitre commence par

ces mots : « II ne manquait plus au barbare ennemi de mon
oncle que le peche de bestialite ; il en est enfin convaincu,

etc., etc... » G'est en passant ainsi toute mesure que des plaisan-

teries de ce genre peuvent paraltre encore plus folles qu'elles

ne sont am^res et cruelles.

II semble, en elTet, que Thonn^te M. Larcher ne s'en est pas

laisse fort emouvoir ; il n'a pas cess6 de .continuer ses savantes

recherches, et la traduction que nous avons I'honneur de vous

annoncer est le fruit de vingt annees de soins et de travaux. II

repond sans humeur aux gaietes de M. de Voltaire, et s'obstine a

souteiiir de toute la puissance de son erudition que les dames

de Baby lone etaient obligees une fois en leur vie de se prostituer

au premier venu en I'honneur de la deesse Mylitta, non dans son

temple proprement dit, mais dans les bocages qui entouraient ce

lieu sacre. Au temoignage positif d'llerodote, de Strabon, du

proph^te Jeremie, il joint encore cette observation tr^s-judicieuse

(le I'auteur qui a ecrit avec tant de hardiesse et de philosophie

\Histoire des iHablissements et du commerce des Europi^ens

dans les deux Indes, c'est « qu'il n'y a aucun crime que I'inter-

vention des dieux ne consacre, aucune vertu qu'elle n'avilisse.

La notion d'un £tre absolu est, entre les mains des pr6tres qui

en abusent, une destruction de toute morale. Une chose ne plait

pas aux dieux parce qu'elle est bonne, mais elle est bonne parce

qu'elle plait aux dieux. » Quant k I'ohjection lirt^e de la jalousie

(les Orientaux, il y respond ce que iM. de Voltaire a dit lui-mOme

clans ses Questions sur lEncyclopMie, article linichmane, que

la superstition allie tous les contraires. II presume que celle

coutume honteuse s'(^tablit dans un si^cle ou les Babyloniens

n'etaient pas encore polices; qu'elle devint dans la suite un

()oint de religion; que les magistrate, superstitieux alors coimne

le simple peuple, auraient cru faire un crime en voulaut Tabolir,

et que les moins credules d'entre eux elaicut reteous sans doule

par la crainte de la multitude.
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La traduction de M. Larcher, en laissant encore a desirer,

quant a I'el^gance, quant k la facilite du style, adu moins le me-
rite d'etre toujours claire et fiddle ; elle est done infiniment pr^
ferable a celle de Du Ryer, qui s'est souvent trompe sur le veri-

table sens de Toriginal, et dont le style d'ailleurs est lache, diffus

et plein de negligence.

Plusieurs reniarques du nouveau traducteur d'Herodote por-

tent a la fois le caract^re d'un excellent esprit et d'une littera-

ture profonde; mais Ton y trouve en general une si grande pro-

fusion de critique et d'erudition, et d'une erudition si fatigante

et si vaine, qu'on en est accable. II nous est arrive plus d'une

fois, en les parcourant, de nous frotter les yeux pour nous assu-

rer que c'etait veritablement du francais que nous lisions, et

non pas du latin le plus latin du monde, de celui qu'on faisait

il y a environ un si^cle au fond des marais de la Hollande.

Quoi qu'il en soit, I'histoire d'Herodote est un monument si

precieux, qu'on ne pent savoir trop de gre a M. Larcher des

peines infinies qu'il s'est donnees pour en conserver, pour en

retablir jusqu'aux moindres details, pour en expliquer toutes les

difficull^s, autantque I'ont pu permettre le grand eloignement des

temps, I'extreme diversite des moeurs, de la langue et des usages.

Ce n'est pas de nos jours seulement qu'on a reproche au

premier historien de la Gr^ce d*avoir mele a ses recits beaucoup

de circonstances evidemment fabuleuses. Plutarque et plusieurs

autres ecrivains de I'antiquite lui avaient deja fait le meme
reproche; mais il n'est pas moins certain qu'un grand nombrede

particularites rapportees par Herodote, et que les anciens avaient

releguees au rang des fables, ont ete verifiees par nos natura-

listes et par nos voyageurs modernes. Le celebre Boerhaave n'a

pas craint de dire, en parlant de lui : « Hodierncc ohservationes

prohant fere omnia magni viri dicta. »

Ge qu'il ne faut pas oublier encore, c'est qu'Herodote s'est

permis de rapporter quelquefois des faits dont il doutait lui-

rntoe, maisalors il ne manque jamais d'ajouter qu'il se contente

de raconter ce qu'on lui a dit. II est souvent arrive a ceux qui

I'ont traduit ou commente de le faire parler en son propre nom,

lorsqu'il parlait au nom d'un tiers, et de lui attribuer ainsi des

faits ou des opinions dont il etait tr^s-eloigne de garantir I'au-

thenticite.
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— Le Bhordre reguUer^ ou Avis mi public sur les pres-

tiges et sur ses propres illusions. In volume in-16, ii Berne.

L'auteur * tr^s-inconnu de cet ouvrage annonce qu'il s'occupe

d'une traduction des OEuvres du chancelier Bacon ; raais pour la

faire paraitre il attend I'accueil dont le public daignera honorer

ce premier essai de sa plume. Nous avons lieu d'esperer, pour la

gloire du philosophe anglais, que cette traduction ne parattra

jamais. Comment le public pourrait-il accueillir un amphigouri

de metaphysique sans plan, sans but, sans liaison, el dont le

style, toujours insipide et lourd, n'est souvent ni francais ni

m^me intelligible?

DfiCEMBRE.

Celine de Saint-Albe, com^die en prose et en deux actes,

representee pour la premiere fois sur le Theatre-Italien, le

vendredi 20 octobre, est de M"^ de Beaunoir, l'auteur de Fanfan

et Colas, etc.

C'est le drame le plus drame qu'il soit possible d'imaginer,

mais dont la niarche est si precipitee, que, quelque dispose qu*on

soit a se laisser attrister par le fond du sujet, il n'y a gu^re

moyeu d'en trouver le moment. L*exposition et le d^noQment de

cette pi6ce se touchent de si pr^s, qu'on est tent6 de croire que

c*est un ouvrage dont on n'a laisse subsisler que le commence-

ment et la fin; la representation en a ^te fort orageuse; M"* de

Beaunoir a eu le bon esprit de le retirer, en nous faisant esp^rer

qu'elle retravaillerait ce sujet avec plus de soin, ne pouvant re-

noncer encore k le croire dramatique, intcressant, et surtoul

tr^s-moral.

— Antoine-Marie-Gaspard Sacchini,ne a Naples en 1734, Tun

des plus grands musiciens dont puissc s*honorer 1* Italic, est

mort i Paris le 8 octobre. A I'dge de dix ans, il enlra dans un de

ces colleges etablis k Naples et k Venise sous le nom de Conser^

vatoires, ou se forme cette foule de virtuoses et de compositeurs

1. Antoino dc La Sallo, qui a public uno traduction de« OEuvm de Bacon;

Dijon ct Paris, 1799 k 1802, 10 vol. in-8*. (Ca.)
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qui, destines a r^pandre dans 1*Europe emigre la gloire d'un art

n6, comme tous les autres, au sein de la belle Italie, servent en-

core les intdrets de leur pays par les sommes considerables qu'ils

y apportent chaque annee.

Sacchini employa les premieres ann^es de ses etudes, dans le

conservatoire de Lorette, a celle du violon. II acquit une tr6s-

grande force sur cet instrument, et ce fut peut-etre a ce premier

succ^s qu'il dut ensuite cette facilite si heureuse qu'il eut de

donner k la partie instrumentale de ses compositions ces dessins

brillants, ingenieux et varies qui la distinguent. La nature, ce-

pendant, appelait M. Sacchini a un talent plus rare que celui de

I'execution. Un des plus grands maitresde contre-point qui aient

jamais existe en Italie, et qui fut celui des Pergol^se, des Pic-

cini, des Guglielmi, des Traetta, etc., le cel^bre Durante, enten-

dit quelques airs que Sacchini avait composes dans les moments

de loisir que lui laissait I'etude du violon ; des intentions, des

pensees neuves, auxquelles il ne manquait que d'etre embellies

par ces formes regulieres que Ton n'obtient qu'a I'aide des bons

principes, firent presager d^s lore a ce grand homme ce que pou-

vait devenir quelque jour un pareil el^ve ; en consequence, il lui

fit quitter le violon pour I'appliquer uniquement a I'etude du

contre-point. Sacchini en sut bientot les elements, et, ce qui est

beaucoup plus difficile, il saisit encore promptement le dessin,

la marche, I'ordre et Tenchainement progressif des phrases mu-
sicales, quahtes qui seules constituent 1' elegance du chant et la

purete de I'harmonie. Sacchini sortit du conservatoire en 1750,

et donna, en 1756, a Naples, un opera-comique, son premier

ouvrage, dont le succ^s annon^a ceux qu'il devait obtenir dans

le genre serieux, genre auquel son gout, son caracteie personnel

semblaient le rendre plus propre. 11 composa successivement,

pour les theatres de Rome, de Naples et de Venise, les operas de

la Simiramide, CAi^taserse^ il Cicl, VAndroynaca, il Creso^

VEzio, VOlympiade, VArmida, VAdriano, etc. II fut appel^ a

Brunswick, cour si celebre alors par I'eclat de ses fetes S et les

succes qu'il y eut pendant quatre ans furent les m^mes que

ceux qu'il avait obtenus sur les theatres d' Italie. L'amour de la

1. Ces fetes ont 6t6 remplacdes aujourd'hui , dit-on, par un spectacle plus tou-

chant, celui des benedictions d« peuple, dont une administration vigilante et patcr-

nelle accrolt chaque jour la richesse et le bonheur (Meister. ).
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patrie le rappela a Venise ; il y fut maltre du conservatoire de

\Ospidaletlo, G'est dans cette ^cole, destinee uniquement k

I'education des jeunes filles, que Sacchini developpa le talent

qu'il devait aux le(jons de Durante, par la maniere dont il traita

les chceui-s de plus de trente oratorios, qu'il composa et fit ex6-

cuter dans ce consei*vatoire, qui les poss^de et les garde encore

precieusement. Sacchini quilta ensuite Venise pour aller^Rome;

il rencontra dans cette ville le c6l6bre chanteur Guarducci, qui

revenait de Londres; ce ful lui qui engagea Sacchini k passer

dans ce pays, qui paye a grands frais les arts qu'il fait semblant

d'aimer. Sacchini resta douze ans en Angleterre; il y composa,

enire autres operas, ceux de Tamerlan, d'Antigono, de Perseo,

Montezuma, il Creso^ XErifile, etc. ; et ce sont celles de ses

compositions que la proximite du pays qu'il habitait a fait con-

naitre davantage en France. 11 eut envie de voir cette patrie des

beaux-arts, chez laquelle aucun n'a pris naissance, a la verity,

mais qui les aime avec idolatrie, et qui en a perfectionne plu-

sieurs (ce n'est pas encore celui de la musique) ; Sacchini fit un
petit voyage a Paris, en 1780; il y rencontra son camarade d*6-

tudes et le rival de ses succes en Italie, Piccini. II vit a Paris ce

cel^bre compositeur aux prises avec les partisans de Gluck,

acharnes encore a disputer les succes de Roland^ d'Atis et

dIpUigcnie m Tmiride. Ce fut Piccini qui engagea son compa-

triote a essayer ses talents sur noire theatre lyrique ; ce fut lui-

m^me qui, pour attacher ce grand talent a sa nouvelle patrie, et

soutenir la cause qu'il y defendait de toutes les forces de ce nou-

vel athlete, le fit connaitre d'une reine si dispos^e k proteger un

art k qui elle se plait souvent a prater elle-m6me tout le charme

que peuvent inspirer les graces et la beaute. Sacchini, beaucoup

plus touche des bontes avec lesquclles Sa Majesty daigna I'ac-

cueillir que des six mille livres de pension qu'elle voulut bien

lui faire assurer, consentit k quitter Londres pour se fixer k Pa-

ris. II y donna bient6t son opera de lienaud. Le succes de cet

ouvrage, douteux aux trois premieres representations, finil par

6tre complet. Piccini triomphait; il y voyait dans le succ6s de la

premiere composition de son ami une preuve de plus en faveur

de la musique italienne, et il 6tait loin de s'attendre que les

Gluckistes chercheraient, dans ce succ^ de Sacchini, un moyen

de se venger des siens. 11 ne savait point encore assez que les



478 CORUESPONDANCE LITT^HAIRE.

gens de lettres qui s'etaient declares contre lui avaient des priii-

cipes qui ne leur permettraient jamais de lui pardonner d'avoir

detruit par des fails leurs assertions contre les procedesdelamu-

sique italienne, quoique Gluck lui-meme en eut fait souveut

Temploi le plus heureux dans ses meilleures compositions. Get

homme, justement cel^bre, a qui la revolution qii'il a operee sur

noti'e theatre lyrique assure uae gloire qu'on voudrait en vain

lui disputer, venait d'etre frappe de plusieurs attaques d'apo-

plexie; ses partisans ne pouvaient plus esperer de ce grand

homme de nouvelles compositions, si necessaires pour reveiller

Tattention publique un pen lasse d'admirer ses chefs-d'oeuvre.

Bolafidy A lis, Iphigenie en Tauride^ reunissaient chaque jour

plus de suffrages; le culte decerne a Gluck cessait d'etre ex-

clusif, et Piccini menacait ses detracteurs de 1' opera de Didon,

Des succ^s ainsi renouveles prouvaient trop contre la doc-

trine de ceux qui avaient magistralement prononce que la mu-
sique italienne n'etait et ne pouvait pas etre dramatique ; ils

pensferent que I'honneur de leur opinion, plus encore que celui

de Gluck, demandait qu'ils se hatassent d'opposer au succes

renaissant de son rival un homme dont le talent put oITrir a sa

secte des objets de comparaison, et surtout de nouveaux moyens

de denigrement. Get homme, ils ne pouvaient le trouver parmi

les compositeurs nationaux; le succes de liennud, qui venait de

justifier la grande reputation de Sacchini, bien plus encore que

leur gout, leur indiqua celui qu'ils pouvaient opposer a Piccini.

Sacchini fut bientot entoure. Son esprit faible, plus susceptible

que jaloux, se laissa facilement persuader que son compatriote,

I'ami de sa jeunesse, qui I'avait attire et fait retenir en France,

etait envieux de ses succes et cherchait a les deprimer ; des lors

il s'eloigna de Piccini. G'est a cette scission que nous avons du

un troisi^me parti, celui des Sacchinistes, sorte de Gluckistes

mitiges qui n'appartiennent parfaitement a cette secte que par

leur jalousie contre Piccini. G'est ainsi que, dans des circon-

stances bien moins importantes sans doute, les diverses factions

qui divisent un empire ne se reunissent parfaitement que dans

leur haine contre celle qui menace d'obtenir la superiorite; mais

ces petiles manoeuvres, fruit de cet esprit de parti qui, depuis

Charlemagne jusqu'a nos jours, a divise les Frangais sur le genre

de musique qui leur convient, sans leur apprendre a en faire de



DfiCEMBRE 1786. 479

la bonne, etaient absolument inutiles au merite reel des operas

de Chimdne et do DardanuSj que Sacchini fit succeder a celui de

Renaiid, 11 cut la faiblesse de peuser devoir elayer leur succ^s

du credit de la cabale, et elle eut la sottise de croire y avoir con-

tribue; mais cette faiblesse de caract^re ue doit en rieu diminuer

la gloire qu'ont meritee k M. Sacchini les trois ouvrages qu'il a

donnes sur notre theatre lyrique. Son opera d'Otdipe a Colone,

joue seulement sur le theatre de la cour, et qu on attend avec

impatience sur celui de la capitale, doit encore nous faire regret-

ter davautage ce grand honime, qui s'occupait d*un nouvel ou-

vrage*, qu'il n'avait pas enti^rement acheve lorsque la mort nous

I'a ravi.

M. Sacchini est mort d'une goutte remontee, que Ton a trai-

lee comme une fievre maligne. Combien n'est-il pas a regretter

que rignorance d'un medecm nous ait prives d'un talent si supe-

rieur, et dans I'instant de sa plus grande force! Nous n'entre-

prendrons point de faire I'eloge d'un homme que pleureront

longtemps les divers theatres qu'il avait enrichis de ses produc-

tions; il n'appartient qu'aux grands maitres d'un art de louer

dignement ceux qui, comme eux, ont ajoute a sa gloire. C'est ce

que vient de faire Piccini dans un eloge de Sacchini, qu'il a fait

iniprimer dans le Journal de Paris quelques jours apr^s sa mort.

Apres avoir fait observer la mani^re dont Sacchini a excelle dans

les rondeaux, il ajoute « que ce fut sur le theatre de Londres

(ju'il put developper toutes les ressources de son ait et la richesse

de son genie dans les choeui's lies a Taction, et qui sont tous du

plus grand caractere; dans ces chefs-d'oeuvre d'harmonie et de

chant, ou les quatre parties sont si bien disposees, ou Ton ne

voit rien d'oisif, ou tout tend au m^me but, ou Ton ne distingue

pas une mesure inutile, ou enfin chacjue parlie forme separe-

ment un chant si bien suivi, si bien module, que, ni6me isolec,

elle devient un morceau capital.

« Dans toutes les productions sorties de la plume de M. Sac-

chini, ajoute M. IMccini, on ne saurait trop admirer cette nmrche

lacile, ce chant melodieux, ce caractere tantdl grave, tantdt gai,

brillant, pathetique, amoureux, sombre, et loujoui*S8i bien sou-

lenu, cette mani^re enchanteresse de lier et d'enchalner Tune k

i. L'op^ra A'Evelitui, tiri d'uoe irmg^die angUOM. (Mmxtm.)
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I'autre ses phrases musicales, sans que I'oreille soit jamais cho-

quee, menie dans les transitions les plus dures, qu'il emploie

toujours tantd'art a preparer et a resoudre; cette precision

exacte ou vous ne pouvez rien ajouter ni rien oter, et oil tout

est fini ; enfin la richesse de ses accompagnements, si bien dis-

tribues, adaptes avec tant d'adresse, qu'ils ne peuvent nuire a la

partie chantante, qu'il a toujours regardee comme principale et

traitee avec autant de grace que de noblesse. »

Que pourrons-nous ajouter a une definition si juste et si pre-

cise du grand talent de M. Sacchini? Nous reniarquerons seule-

nient, quant a sa personne, qu'il etait d'une taille au-dessus de

la nioyenne; que sa figure etait aussi noble qu'interessante ; d'un

caractere habituellement doux et tranquille, mais qui laissait ce-

pendant entrevoir une ame brulante et devoree de passion.

L'amour, ce sentiment dont tons ses ouvrages portent une si

vive empreinte, le maitrisait avec une violence extreme. Un pen-

chant si imperieux a nui quelquefois a son amour pour le travail

et pour la gloire, mais il reparait ses torts par cette facilite pro-

digieuse qui distingue surtout les maitres de son ecole. Parmi

plusieurs traits de sa vie qui pourraient justifier la verite de

cette observation, nous nous bornerons a rappeler ce qui lui ar-

riva a Milan. II y avait ete appele pour y composer le premier

opera. II y devint amoureux de la premiere cantatrice ; ses char-

mes lui avaient fait oublier le but de son voyage et son engage-

ment avec I'entrepreneur du spectacle. Quelques jours avant

I'ouverture du theatre, celui-ci vint trouver Sacchini pour con-

venir avec lui du jour ou Ton commencerait la premiere repeti-

tion de son opera. Sacchini lui avoua qu'il n'en avait pas encore

fait une note. On sefigurera sans peine ledesespoir d'un homme
dont celte negligence causait la mine ; il entra dans une sorle de

fureur contre 1' insouciant et amoureux Sacchini ; mais celle dans

les bras de qui il avait oublie qu'il avait un opera a faire arreta

I'emportement de I'entrepreneur : « Qu'on nous enferme, lui dit-

elle, avec deux copistes, et je vous repouds que Sacchini ne sor-

tira pas d'ici que I'opera ne soit acheve. » En eflet, sans se sepa-

rer un instant de son Armide, il se mil a composer avec une telle

rapidite, que les deux copistes avaient de la peine a le suivre;

en quinze jours I'opera fut fait, copie, appris et mis en scene;

et cet opera, c'est VOlympiade^ Tun de ses chefs-d'oeuvre.
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— Apelle et Campaspe, divertissement h^roTque en un acte

et en vers, represent^, pour la premiere fois, sur le Theatre-

Frances, le lundi 16 octobre, n'a pas et6 assez bien accueilli

pour oser reparaitre. C'est le premier essai de M. Voiron, dont le

nom merae nous etait tout a fait inconnu, et ce premier essai

ne pent pas inspirer sans doute un grand desir de le connaltre

davantage.

Apelle seul dans son atelier confie tout platement aux speo-

tateurs qu'il est amoureux de I'esclave dont Alexandre Ta chargd

le faire le portrait. La belle esclave paralt; il essaye de reprendre

c»on pinceau, mais, commc il le dit lui-m6nie,

Le pinceau dans sa main est un trop iourd fardeau.

Campaspe s'apercoit de ses distractions; il ne pent lui caclior

plus longtemps son amour. Sa declaration est reijue aussi gau-

chement qu'elle est faite ; Campaspe avoue avec une grande nai-

vete qu'elle preftre Apelle, parce qu'on aiiiie mieux son egal que

son mattre. Alexandre cependant survient suivi d'Hephestion ; il

n'est pas longtemps a se douter de ce qui lui arrive; il com-

mence par s'emporter avec une fureur peu heroique, se retire

un moment et levient presque aussitot parfaitement calme, par-

donne a son rival et I'unita la beaute dont il est epris. A I'adresse

avec laquelle le poete a prepare I'interfit de cette situation si

Ton ajoute encore le merite d'un style aussi vague qu'emplia-

lique ot Iourd, on concevra sans peine comment ce sujet, qui a

lourni i M. de Saint-Lambert* un tableau plein de grace, de

))oesie etde sensibilite, entre les mains de M. Voiron s'est trouv^

denue de tout edet draraaiique, et n'a pu exciter que beaucoup

d'impatience et beaucoup d'ennui.

INSCRIPTION

mse au bas du tableau de la boutiqub

d'une nouvellk marciiande oe modes,

RUB NEUVE-DES-PETITS-CH AMPS.

Ici les fleurs s^^p.inouissent

Pour parer leur Dlvinlt6

;

I. Voycz dnns lo rocueil do set pi«*ce« fiiKilifet k TriompfM tTAttxaiuin.

{ Mkistbr.;

XIV. 31



482 CORRESPONDANCE LITTERAIHE.

Ici les arts se r^unissent

Pour rendre hommage i la Beaut6.

De la Nature avec succ^s

Ici PArt jaloux suit les traces :

Le Goat naquit cliez les Fran^ais

Expr^s pour habiller les Graces.

— Le Voyageur sentimental, ou ma Promemide it Yverdun ^,

par M. Vernes le fils. Petit volume in-J6.

M. Vernes lepere est I'auteur d'un mauvais ouvrage de iheo-

logie sur le christianisme de J.-J. Rousseau, d'un mauvais ro-

man contre les philosophes, intitule Confidences pldlosophi-

qnes, etc. II etait pasteur a Geneve ; il en a ete renvoye dans la

deiTii^re revolution, pour avoir et6 Pun des chefs les plus ardents

du parti democratique. Son fils avait deja donne quelques preu-

ves d'un talent agreable dans plusieurs pieces fugitives inserees

dans differents recueils. Le petit ouvrage que nous avons I'hon-

neur de vous annoncer n'a point de tort plus reel que celui de

.vouloir imiter une des productions les plus inimitables qui exis-

tent peut-^tre en aucune langue, le Voyage sentimental de

Stenie; mais, quelque hasarde que puisse paraitre un pareil

essai, on n'oubliera point que c'est celui d'un tr^s-jeune liomme,

et Pon conviendra que sa temerite n'a pas toujours ete malheu-

reuse. L'histoire de I'Aveugle et sa Ft lie, celle de Marianne^

rHomme an moiitoti, les JSoces de Justine et de Julicn, le cha-

pitre du Traineau, celui du liuban, tons ces tableaux n'ont sans

doute ni la simplicite, ni la pmfondeur, ni la finesse, ni Porigi-

nalite de Pauteur anglais, mais ils n'en portent pas moins le ca-

ract^re interessant d'une ame naive et sensible, d'une imagina-

tion vive et delicate. Quoique le style du Voyageur sentimental

ait quelquefois encore le gout du terroir, il ne manque en ge-

neral ni de rapidite ni de precision.

— Le voyage de Fontainebleau n'a pas ete heureux cette an-

nee en nouveautes dramatiques. C'est durant ce voyage que Pon

donne ordinairement a la cour les premices des ouvrages desti- „

nes k 6tre joues dans le cours de I'hiver sur nos differents th6a-B

tres. Le petit nombre de pieces qu'on y a representees laisse

meme Pidee la plus defavorable de tout le repertoire sur lequel

1. ncimprimc en 1825, avcc un second voyage fait par rautcur quarantc ans

aiir^«. I*ari<5, Fournier. 2 vol. in 12.
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elles ont ete choisies ; car nous nous garderons bien d*accuser ici

rinsouciance de nos auteurs, qui, suivant I'usage, n'auront pas

manque d'employer autant d'intrigue, autant de moyens de

credit pour obtenir I'honneur si hasardeux d'une chute ou d*un

succes devant la cour, que s'il eut ete question d'un emploi de

finance ou de quelque autre place dont le produit eut decide k

jamais de leur fortune. 11 est a observer que la cour accorde

presque toujoui*s des gratifications aux auteurs des ouvrages re-

presentes k Fontainebleau, et que ces ouvrages, faveur bien plus

precieuse encore, n'^tant plus assujetlis k Tordre du repertoire

ordinaire, peuvent ^trejou^s ^ Paris immediatement apr^s I'avoir

ete a la cour; c'est a cet avantage que lient Timportance qu'on

attache au privilege d'etre jug6 d'abord sur un theatre ou les

succes, toujours incertains, n'ont jamais ete consider^s comme
legalement prononces, puisqu*il est convenu de regarder le pu-

blic de Paris comme juge en dernier ressort des jugements portes

par le public de la cour. Cependant on ne pent se dissimuler que

la maniere de juger de ce tribunal en premiere instance ne soit

bien differente de ce qu'elle etait autrefois, depu's qu'il est per-

inis d*y applaudir comme ailleurs. Ci-devant Ton ecoutait dans

le plus profond silence, et ce silence absolu, en marquant beau-

coup de respect pour la presence de Leurs Majestes, laissait infi-

iiiment d'incertitude sur le sentiment que pouvait avoir eprouv6

le plus grand nombre des spectateurs : depuis que la reine a bien

voulu permeltre que cette grande Etiquette fut oubliee, il est

bien rare que le public de Paris ne confirme pas les arrets pro-

nonces par la cour.

Nous allons avoir I'honneur de vous donner Tapeixju des

[)i6ces representees pendant le voyage de Fontainebleau.

La premiere est le ISourcan Robinson, corned ie en Irois actes

t en vers, melee d'ariettes. Les paroles sont de M. de La Cha-

beaussiere, connu par la comedie des Maris rorriffh; la musi-

que est de M. Dalayrac. Le poete a lire la premiere partie de

on ouvrage d'une comedie anglaise inlitulee la Tcffip/^le; la

(xonde partie est prise dans le roman de CliWland de I'abbe

I'revOt.

Sir Richard, k la suite d'une intrigue, a ete oblige de fair

I'Angleterre avec sa fille et un fils de milord Ackinson. Jelo sur

une lie deserte avec ces deux en^anls en bos dge, il a pris grand
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soin de leur cacher la difference de leur sexe en les formant aux

m^mes exercices. Gette precaution ne les a pas empeches de

s'aimer. Milord Ackinson, quelques annees apr^s, estjete a son

tour sur le m^me rivage par ses matelots revokes. 11 parvient,

comme dans le roman, aide de sir Richard, a reprendre son

vaisseau, a enchainer les mutins, etfinitparconsentirau mariage

de son fds avec la fille de son liberateur.

On a trouve dans le poeme du Notiveau Uohinson des lon-

gueurs et des invraisemblances dont la musique n'a pu racheter

I'ennui. Get ouvrage n'a eu aucun succ^s.

UAmitid a Vcpreure^ com^die lyrique en vers et en trois

actes, paroles de M. Favart, musique de M. Gretry, avalt deja

^t6 donnee en 1771, et n'avait que mediocrement reussi; quel-

ques annees apres', reduite en un acte, elle n'avait pas 6te

accueillie plus favorablement. On vieiit de la faire reparaitre a

Fontainebleau, en trois actes, mais avec trois roles absolument

nouveaux, Tiinur, fr^re de la jeune Indienne, Amilcar, negre

esclave de Timur, et Betsy, suivante de Gorali.

Au premier acte, le negre vient annoncer a Gorali le retourde

Blanfort, qui revient de I'lnde avec son frere Tiinur. R6cit d'un

naufrage en langage n^gre. Au second acte, Timur recoit Tavcu

que lui fait sa soeur de son amour pour Nelson. 11 1'engage a re-

tourner avec lui dans I'lnde pour fuir son amant et ne pas trom-

per son bienfaiteur. Ge second acte est termine par un duo char-

mant entre Amilcar et Betsy, a qui ce negre fait une declaration

d'amour dans ce jargon naif et tendre dont le musicien a parfai-

tement bien saisi le caractereet I'originalite. Le seul changement

qu'il y ait au troisitoe . acte est dans le denoument. Gorali,

subjuguee par les instances de Nelson et de sa soeur, est prete a

signer le contrat de mariage que lui pr^sente Blanlord, lorsque

Timur parait pour annoncer a ce dernier que sa soeur le trompe

et quelle aime Nelson, etc.

Tons ces changements n'ont pas jete un interet plus vif sur

Taction, et la prolongent, pour ainsi dire, gratuitement. G'est ii

ce defaut essentiel, et qui tient peut-etre a la nature meme du

sujet, quelque interessant qu'il paraisse dans le conte de M. Mar-

montel, qu'il faut attribuer I'extreme severite avec laquelle cet

1. Kn 1770. Mcislci- n'on a pas rendu comptc.
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ouvrage a ete juge sur le theatre de Fontainebleau. S'il a ele

iraite avec plus d'indulgence sur le theatre de Paris, c'est qu'ap-

paremment Ton y a ete plus touche de la beaute de quelques

airs chantes par M"" Renaud avec une superiorite dont nous n'a-

\ions pas encore vu d'exemple.

On a donne, le 26 octobre, PhMrc, trag^die lyrique, paroles

do M. HolTmann, musique de M. Lemoyne, auteur de celle

iVI^lcrtre. L'auteur du poerae a suivi assez fid^lemenl le plan de

li PhMre de Racine, a I'episode d'Aricie pr^s, qu'il a enti^re-

inent supprime; au lieu de s'empoisonner comme dans la trage-

(lle, Phedre se poignarde : c est presque le seul changement qu'il

\ ait dans le denoument. Quant a la musique, elle est l'al>jura-

lion la plus eclatante du syst^me antimusical que M. Lemoyne

avail adopte dans son opera d* Electro; ce musicien, dans cette

premiere composition, semblait n'avoir eu d'autre soiu que celui

d'outrer la mani^re de Gluck, et de depouiller un ouvrage, fail

pour etre chante, de tout ce qui pouvait ressembler k du chant.

II a cherche a composer la musique de PhHre dans le style

(lont Chimh\e et Didon nous ont oflert le modele le plus accom-

pli; le succ6s cependant de cet ouvrage estimable apu parattre

'louteux, la reine ayant prefere de revoir la Caravane a la place

dune seconde representation de Phddre^ annoncee sur le reper-

toire de la cour pour le 9 novembre. 11 est vrai qu'on pourrait

iinputer cette preference moins a quelques longueurs tres-justc-

inent reprochees a cet opera qu'a I'envie que Madame, fille de la

I <'ine, a temoign^e, pendant la representation de PIMrc^ do re-

•ir les chameaux qui jouent un si grand rOle dans le premier

te de la Caravane; la reine, avec raison, a voulu donner a

tte jeune princesse le spectacle qui pouvait Tint^resser davan-

i.ige.

On a represente, le (5 novenil)n', Azthnirc, iragedii* en cinq

actes de M. Ch^nier, connu seulement par le Page supposi\

com^die tomb^e, il y a deux ans *, el k Fontainebleau cl a

Paris.

Azemire est une reine de Cilicie qui aime et qui est aim^ du

une Turenne, fait prisonnier dans Texpt^dilion des croisadcs;

lie veut partager son trdne avec lui, malgr<^ les feux dont Soli-

1. Ko 1 \ novembre 1785. Voir pricMemment, p.S7.5.
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man brule pour elle. Tandis que le guerrier fran^ais balance cnlrc

Tamour et son devoir, le brave d'Amboise arrive du camp de

Bouillon pour trailer d'un echange de prisonniers, qui rend la

liberie a Turenne. Celui-ci consent d'abord a suivre d'Amboise,

puis il retourne a sa maitresse, que son desespoir accable, puis

il revient a d'Amboise, qui, pour 1'engager decidement k le sui-

vre, lui declare « qu'il va le denoncer a tous les Fran(jais comme
un lache ». Cetle menace fixe les irresolutions de Turenne; il

c6de, et d'Amboise I'entralne enfin pour ne plus revenir. Az6-

mire, desesperee, fait appeler Soliman, lui c6de son trone et

se tue.

Gette tragedie, dont le sujet ressemble a celui de Mddie,

d'Ariane, de Bidon, de BMnicc, qui est surtout une amplifi-

cation du sujet d'Annide, est tombee de la maniere la plus scan-

daleuse a Fontainebleau, malgre tout I'int^ret qu'a paru prendre

a son succ^s M"® la duchesse d'Orleans, qui en avail soliicite et

obtenu la representation; des ris immoderes, et, ce qui est bien

plus indecent encore, des coups de sifllet ont ele des signes non

equivoques de I'ennui que cette tragedie faisait eprouver. M. Ch6-

nier s'est empresse d'en appeler au tribunal de Paris. 11 a feint

de redouter les efibrts d'une cabale que ses succ^s et son age

n'ont pas du lui meriter encore, et, grace k I'appui de ses pro-

tections, il a obtenu que les Comediens emploieraient, pour de-

router les ennemis de sa gloire, le meme subterfuge dont ils us6-

rent, pour la premiere fois, lors de la representation de I Enfant

prodigue de Voltaire ; au moment ou Ton allail jouer Zaire, im

acteur est venu annoncer que 1' indisposition d'un de ses cama-

rades empechait de donner la piece affichee, et qu'ils suppliaient

le public de vouloir bien, au defaut de cette tragedie, accepter

la premiere representation de la piece nouvelle. Gette demande

a ele accueillie avec transport; le premier acte d'Az^mire a

eprouve I'heureux effet de ce sentiment, mais cette bienveillance

a cede a I'ennui qui d'acte en acte a semble se renforcer jus-

qu'au denoument, et, malgr6 quelques belles scenes entre

Turenne et d'Amboise, la malheureuse Azcmire a eprouve sur

le theatre de Paris k peu pr^s le m^me sort qu'^ Fontaine-

bleau. Nous aurons I'honneur de vous rendre un compte plus

detaille de cette tragedie, si I'auteur se determine a la faire

reparaitre.
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Le 2 novembre, on devait donDer les Horaces^ irag^die ly-

rique en trois actes, paroles de M. Guillard, musique de M. Sa-

lieri, I'auteur de celle des Danaides. La repetition que I'on en

fit la veille devant la reine confirma Topinion que nous avions

prise de cet ouvrage aux repetitions qui en avaient 6t6 faites k

Paris; la tristesse et I'insignifiance continue decette composition

parurent si accablantes, qu'on pria un des principaux acteurs

de feindre une indisposition subite, pour se dispenser de donner

un ouvrage dont la chute etait prononcee d'avance. On I'a rem-

place par I'opera cVIphigMie en Tauride, dont il fallut faire vc-

nir les decorations dans la nuit, en poste, avec le nouveau Ballet

des Salvages,

Les AUprises par resacmhlance, op6ra-comique en trois

actes, paroles de M. Patrat, musique de M. Gretry, donn6 le

7 novembre, ont eu un sort plus heureux. Ce sujet est une imi-

tation de la comedie des Mdnechmes.

Deux soldats qui se ressemblent ont fait par hasard, dans

une auberge, I'echange de leui*s havre-sacs. L'un d'eux arrive le

premier dans un village ou un aubergiste le prend pour son

fils, qu'il attend depuis quelques jours; ce soldat profite de la

m^prise pour faire la cour a la fille de cet aubergiste, dont il

est devenu subitement amoureux. Le veritable fils parait a son

tour; il est arrete comme auteur d'une rixe dont le premier

soldat a 6t6 la veritable cause, et dans laquelle il a prodigieuse-

ment rosse le filleul du bailli de ce village. Ces m^prises don-

nent lieu k plusieurs scenes assez comiques, qui ont soutenu

Touvrage et Tout fait reussir, quoique le d^^noftment en soit

obscurettr^s-invraisemblable. La musique a parudigne de lar^

putation de Tauteur.

Le 13 du mdme mois, on a donn^ le Comte Albert^ op^ra-

comique en deux actes, et sa Suite en un acle, paroles de

M. Sedaine, musique de M. Gr^try. Le sujet dece nouveau drama

est la fable du Rat et du Lion\ dont le g^nie original de

M. Sedaine a trouve le secret de mettre le fond et la morale en

action.

Un homme de quality a ^i^ oblige de quitter la France pour

6viter les suites d*un duel. II est revenu k Paris pour arranger

1. La Fontaine, liv. If. fablo ii.
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des affaires de famille. Au moment d'entrer dans sa maison, il

sauve la vie k un malheureux qui, ayant laiss6 tomber le fardeau

dont il 6tait charge sur le pied d'un officier gascon, n'eut point

echappe sans lui a la brutalite de cet homme violent, tout pr^t

a lui passer son epee au travers du corps. L'homme de quality

est bientdt arrete par des gardes qui epiaient son retour, et qui

le conduisent a la Bastille. Arrive dans ce chateau, que

M. Sedaine s'est contente de designer par le nom du quartier de

Paris dans lequel il est situ6, le geolier et le porte-clefs viennent

lui demander s'il ne desire rien. Le porte-clefs est ce m^me
portefaix a qui le comte a sauve la vie; il le reconnait,

et se retire avec le geolier qui annonce au comte qu'il va lui

envoyer k diner. On voit bientot reparaltre le porte-clefs charge

d'une corbeille qui contient le diner du comte, occupe dans ce

moment a recevoir et a dire les derniers adieux a sa femme.

Antoine s'en fait reconnaitre en lui rappelant le service qu'il lui

a rendu le matin ; il le force k prendre son vetement, son bonnet,

lui recommande d'affecter le son rauque de sa voix en repondant

aux sentinelles devant lesquelles il doit passer ; reste ensuite seul

avec la comtesse, Antoine exige qu'elle lui lie les mains derri^re

le dos, et, etendu a terre, il veut qu'elle feigne de le menacer

d'un couteau dont il I'arme. II appelle alors au secours; Antoine

feint d'accuser le comte, aide de la comtesse, de I'avoir lie pour

faciliter son evasion. Gelle-ci, conduite devant le gouverneur,

est remise en liberte, pendant qu'on fait des poursuites inutiles

pour reprendre son mari.

La Suite du comte Albert, que M. Sedaine n'a vraisembla-

blement intitulee ainsi que pour ne pas manquer a la r^gle

d'unite, de temps et de lieu, se passe dans une terre du comte,

a quelques lieues de Bruxelles. Un vieux domestique, qui craint

que son maitre n'ait ete arrete, veut renvoyer la noce de sa

fille, dont on avait deja fait tons les appr^ts, pouraller lui-meme

a Paris s'informer du sort de son maitre. Plusieurs scenes d'une

naivete attachante, entre les deux jeunes amants, ferment tout

I'interet de cet acte episodique que denoue I'arrivee du comte,

de la comtesse et de I'honn^te et reconnaissant Antoine, qu'une

jeune fille du village epouse pour recompenser la generosity de

son action.

Cet ouvrage n'a pas eu un succes decide. Le premier acte
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n'a pas plu ; le second a interesse davantage, mais cet inter^t

meme a paru nuire a Teffet du troisi^me.

— L'impression qu'un talent aussi rare que celui de la jeune

Laure, I'eleve du cel^bre Vestris, a faite sur toute la cour, est

difllcile a exprimer ; mais ce qui pourra surprendre encore davan-

tage, ce sont les difficult6s que le maitre de cette enfant a eu &

vaincre pour obtenir que le roi et la reine eussent la liberty de

voir un phenom^ne digne de fixer quelques instants leurs

regards; le detail des moyens,des sollicitations employes pendant

cinq jours par les partisans du sieur Gardel, compositeur actuel

des ballets de I'Opera, pour emp^cher cette jeune el^ve de danser

sur le theatre de la cour, est aussi souverainement ridicule que

le succ^s de cette enfant a ^t^eclatant. Leroi et la reine I'ont sin-

gulierement applaudie ; Leurs Majestes ont voulu non-seulement

que la demoiselle Laure dansat une seconde fois, mais elles ont

encore ordonn6 k M. le due de Villequier, premier gentilhomme

d*exercice, de la leur presenter a leur diner. Une marque de

satisfaction et de bonte si distinguee a paru la recompense la

plus flatteuse a celui a qui nous devons ce nouveau prodige, et

justifie bien tout ce que nous avons eu I'honneur de vous direde

la surprise et de I'admiration qu'avait excitees son debut k

Paris*.

— La Fanmc comme on nen connait pointy on Primaut^ de

la femme sur rhomme^ brochure in-12, avec cette epigraphe :

Prenez, lisez... triomphez.

Par M. de Sainte-Colombe.

Ce n*est, sous un titre different, qu'une nouvelle (Edition de la

Lnritia sine concubitu d'Abraham Johnson *. On y prouve, avec

beaucoup d'erudition, de modestie et de gravity, que la femme

est un 6tre plus parfait que Thomme, et bien sup^rieur k lui

quant k la reproduction de son esp6ce. Ce qu'on n'avait regarde

jusqu'ici que comme une plaisanterie assez frivole, peut-^lro

mfime comme un moyen de tourncr en ddrision un des plus

grands myst^res de la foi chr^tienne, semble justifie aujourd'hui

1. Voir pr^c^dcmment papc 469.

2. Voir sur les partlcularll^s blbliof^raphique* dc c(* polii IWro rinlrodoclion

de la i^imprcssioD donn^ par M. J. As^^xal (IWm, in-K« .
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par les observations de nos plus cel^bres natural istes; plusieurs

experiences suivies avec Tattenlion la plus scrupuleuse ont per-

suade a I'abhe Spallanzani et au fameux docteur Hunter qu'une

femelle exactement isolee pouvait concevoir, feconder et pro-

duire; le medecin de Londres pretend m^rae en avoir acquis la

certitude par I'exemple de la femme d'un de ses amis intimes.

La France est le dernier pays du monde on Ton pourra se

permettre de parler serieusement d'une semblablc decouverte.

— Ui Veuve anglaise^ comedie nouvelle en un acte et en

prose, representee pour la premiere fois sur le Theatre-Italien,

le mardi 29 novembre, est de M. Faur, secretaire de M. le due

de Fronsac, Tauteur d'Amdlie et Monrose, etc.

Rivers, I'amant de cette jeune veuve, a perdu, la nuit prece-

dente, a un bal masque, vingt mille livres sterling qui compo-

saient toute sa fortune. Get evenement, au lieude I'eclairer sur le

danger du choix qu'elle a fait, I'y attache plus fortement encore.

Elle lui envoie, pour le consoler, le billet que voici : « Je promets

de donner au porteur ma fortune et ma main. » Grace k la dis-

cretion du valet charge du message, I'oncle de la veuve inter-

cepte la lettre, s'empare de ce singulier titre, et le remet a un

quaker de ses amis, a qui il destinait depuis longtemps sa nifece.

Le quaker fait semblant de consentir a le faire valoir, mais, aprfes

avoir inquiete nos deux amants d'une maniere assez gaie, il fmit

non-seulement par rendre le billet, mais, comme il decouvre

aussi que c'est lui qui a gagne les vingt mille livres au jeune

homme, il oblige la veuve a les reprendre, et determine I'oncle

a I'unir de bonne grace a son jeune rival.

Quelque invraisemblable, quelque etrange que soit le billet

au porteur qui fait tout le noeud de ce petit drame, il donne

lieu a quelques traits plaisants; le role du quaker est assez bien

soutenu, et le denoument a paru faire quelque plaisir.

— G'est le mardi 21 novembre qu'on a represente, pour la

premiere fois, sur le theatre de I'Academie royale de musique,

PMdre^ tragedie lyrique en trois actes*. Les paroles sont de

M. Hoffmann, qui n'est encore connu que par quelques jolies

pieces fugitives inserees dans differents recueils. L'auteur de la

musique est M. Lemoyne ; au lieu de rappeler celle de son

i. Voir pr6cMemmcnt page 485.
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lilertrc, la premiere justice qu*on lui doit aujourd'hui, c'est de

I'oublier.

Le potite a suivi assez exactement la conduiie et le plan de la

tragedie de Racine, il n'en a retranche essentiellement que I'^pi-

sode d*Aricie.

Get ou\Tage a ete mieux accueilli k Paris qu'il ne Tavait M
k Fontaiiiebleau, sans avoir cependant un succ^s decide. L*ac-

tion du poeme, quoique con<^ue d'apr^s I'inimitable tragedie de

Racine, a paru souvent froide et languissante, parce que I'au-

teur, en transporlant son sujet sur la sc^ne lyrique, n'a pas tou-

jours bien juge quelles etaient les beautes de son modele qu'il

devait conserver, et quelles etaient celles qu'il devait s'inter-

dire; c'est ce qu'on a surtout remarque dans la scene de confi-

dence de Ph^dre avec OEnone, et plus encore dans celle ou cette

reine fait k Hippolyte I'aveu d'une passion trop malheureuse. Les

plus beaux developpenients, fussent-ils m^me erabellis de tout

le charme des vers de Racine, ceux mtoe qui ajoutent tant d'in-

teret a la tragedie parlee, risquent souvent de faire longueur

dans une sc^ne de tragedie-opera. Le role d'Hippolyte, auquel

M. HolTmann a laisse toute la severite du caract^re que lui donne

Euripide, a paru faible; celui de Th^see, que Racine ni6nie n'a

pu parvenir a rendre interessant, est encore plus insignifiant

dans I'op^ra. Si, pour justifier les voeux parricides de Th^s^e,

Racine a cru, d'apr^s S^n^que, devoir soutenir Taccusation

d'OEnone par celle d'une femme qui a toute la confiance de son

Spouse, et ajouter encore k ces deux temoignages celui de P^p^
qu'Hippolyte a laissee entre ses mains; si cependant quelques

critiques ont os6 regarder ces preuves reunies avec tant d'art

comme insuffisantes, et blamer la cr6dulit6 de Th6s6e, combien

ne peut-on pas condamner plus raisonnablement 1* inconsequence

du p^re d'Hippolyte, qui, dans I'op^ra, proscrit son fils et le dt^

voue k la vengeance de Neptune, sur I'accusation isol^e d'une

simple confidente ! Ge trait blesse toutes les convenances, et rend

le r61e de Th6s6e non-seulemont alroce, mais presque ridicule,

ce qui se pardonne beaucoup moius, au th^tre comme dans le

inonde. Au reste, ce n'est point ce d^faut seul qui a nui au suc^

cte de I'opc^ra; on lui a roproche surtout ce ton si soutenu de

tristesse et de langueur qui, n'olTranl jamais qu'une mdme cou-

leur au musicien, a repandu sur Paction m6me du drame une
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monotonie qu'il ^tait si important et peul-6tre si facile d'eviter.

On I'a blame avec raison de s'etre prive de tousles avantages qu'il

pouvait tirer de Tepisode d'Aricie. L'amour d'Hippolyte pour

cette jeune princesse, cet amour si interessant dans la tragedie

de Racine, qui contraste si heureusement avec celui de Ph^dre,

qui developpe tous les tourments de sa passion d'une mani^re

si touchante et si tragique, lorsqu'elle apprend tout k coup

qu'elle a une rivale ; cet amour 6tait un moyen si propre a jeter

de la variete et du mouvement dans Taction, par les contrastes

et les transitions heureuses qu'il eut oflertes au compositeur,

que M. Hoffmann aurait du I'inventer si Racine ne I'eut cre6

avant lui. Quant au style de cet ouvrage, quoiqu'on y trouve des

negligences, il a souvent de la douceur, de la sensibilite; il est

presque toujours assez lyrique; c'est la partie la plus louable

de ce poeme, et on lui eut rendu plus generalement cette jus-

tice, si tout le monde ne savait pas par coeur les vers de Racine

;

M. Hoffmann n'en a pas conserve un seul, il 1' aurait du quel-

quefois peut-etre, malgre le danger inevitable de la compa-

raison, danger auquel il n'a point echappe, parce qu'il s'est mis

trop souvent dans la necessite de rappeler ces vers en employant

absolument les memes idees, les m(5mes mouvements.

Quant a la musique, il est evident que M. Lemoyne a essaye

de se rapprocher, dans cette composition, du syst^me de I'ecole

italienne, autant qu'il avait cru devoir s'en eloigner dans son

Electre. Le recitatif, sensiblement imite de celui de Didon^ est

la partie la plus estimable de son travail, et celle qui a paru

plaire davantage. La facture des airs, et surtout celle des accom-

pagnements, annonce combien il a etudie les partitions de Sac-

chini; mais ces intentions, d'ailleurs si louables, et qui prou-

vent plus en faveur du syst^me de ces grands maitres que tout

ce que les gens de lettres ont ecrit pour le defendre, n'ont pu

remplacer dans cet ouvrage ce que le genie seul pent donner.

L'opera de PMdre reunit, ce semble, tout ce qu'on pouvait at-

tendre de la plus profonde connaissance de I'art musical, de la

plus heureuse application de ses procedes, jointe a I'entente la

plus juste de leurs effets; mais on n'y sent point ces traits d'in-

spiration, on n'y trouve point ces chants d'une creation nouvelle,

auxquels . tiennent essentiellement le charme et le pouvoir du

plus mobile comme du plus seduisant de tous les arts.
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—Recueil gdn^ral des pieces ohsidiomles et de nicessiU^ gra-

vies dans Vordre chronologique des Mneinents, aver rexpliai-

tiofij dansVordrealphabHique. des faits qui out doim^lieu i\ leur

fabrication, ii la suite desqnelles se tronvent plusieurs pieces

curieuses et int^ressantes sous le titre de lUcrdations numisma-
tiquesj par feu Tobiesen Duby, capitaine d'une compagnie d'in-

valides, interpr^te de la Biblioth^que du roi et de TAmiraul^. A
Paris, chez Debure, petit in-folio, 1786.

C'est M. Michelet d'Ennery qui s'est charge de I't^dition de

cet ouvrage posthume ; il Ta dedie a M. de Boulogne, conseiller

d'ttat, dont le riche cabinet avait ete particulierement utile a

rauteur,et dont Testime et la bienfaisance n'avaient pas peu con-

tribue a le soutenir dans le cours de son travail.

M. Pierre-Ancher-Tobiesen Duby est ne en 1711 a Housseau,

dans le canton de Soleure. II passa en 1730 en Daneniark, d'oii,

apr^s avoir fait d'excellentes etudes dans I'universit^ de Co-

penhague, il vint en France, fitaut entre dans la colonelle gene-

rale des Suisses, il s'y comporta avec la plus grande distinction;

mais a la balaille de Fonlenoy, ayant 6t6 blesse de deux coups

de feu, dans I'impuissance de continuer son service, il fut forc6

d'entrer dans T Hotel royal des Invalides. C'est dans ceile relraite

qu'il se livra tout entier a I'etude des langues, a la science nu-

mismatique, et surtout a la recherche des monnaies obsidio-

nales, comnie plus analogues a I'etat mililaire auquel il s*^lail

voue. On sait que Ton nomme nummi obsidionales^ ou pieces

obsidionales, celles qui ont ete frappees dans une ville assiegee,

et nummi rastrenses, ou pi^es de necessiie, celles qui se frap-

pent pour la solde des armees. On ne peut done les regarder, a

proprement parler, ni comme ynddtiilles, ni coiiiine jetons, ni

comnie monnaies; elles ne sont destinees qua supplier aux bc-

soins les plus pressants, et leur valeur dph6m6re cesse avec la

necessite qui les fait creer; inais elles n'en oflfrent pas inoins

une sorte de titre ou I'histoire peut retrouver des fails ou des

circonstances dignes de son aitenlion.

Les pieces recueillics par M. Duby sont d^criles dans Tordre

alphab^lique, et il en est plusieurs qui ne sc truuvent point dans

\ llistoire des sieges et batailleSy publiee a Paris, en irois vo-

lumes in-8", 1771. Parmi les Recreations numisuuitique* qui

termineut le recueil, nous u'oubiierons point V llistoire dc la me-
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daille de Tordre de la Mouche ii miel, institue h. Sceaux, le

11 juin 1703, par M"* la duchesse du Maine. On y voit sa tele

avec la legende en letlres initiales : Anne-Marie-Louise^ haronne

de Sceaux, dictatrice perp^tuelle de Vordre de la Mouche, Dans

le champ du revers, une abeille parait voler vers une ruche avec

la devise : Piccola si^ famii pur gravi le ferile, Je suis petite,

il est rrai, mais je fais de profondes blessures. fin reconnalt k

la formule du serment que les chevaliers de cet ordre pronon-

caient k leur reception I'enjouement, la gaiety et le sel qui re-

gnaient dans la cour de cette aimable princesse : « Je jure, par

les abeilles du mont llym^te, fidelite et obeissance a la dictatrice

perpetuelle de 1'ordre, de porter toute ma vie la medaille de la

Mouche, et d'accomplir tant que je vivrai les statuts de I'ordre

;

et, si je fausse mon serment, je consens que le miel se change

pour moi en fiel, la cire en suif, les fleurs en orties, et que les

guepes et les frelons me percent de leurs aiguillons, etc.... »

Cette medaille, frappee en 1703, est d'or et p^se trois gros

1787.

JANVIER.

LETTRE

SLR LES Confessions de j.-j. rousseau '.

G'est pour offrir aux yeux des hommes le portrait d'uii

homme tout entier que J.-J. Rousseau a ecrit ses Memoires. II

1. Cette longue Icttre sur les Confessions, impiimee en deux parties dans Tedi-

tion de 1813, n'existe ni dans le raanuscrit de Gotha ni dans celui de I'Arsenal^

ct il est plus que probable qu'elle est due a I'un des ancicns 6diteurs. Mais k qui

I'attribuer? Nous avons vaincment feuillet6 les Merits de Suard , Ginguen6, etc.

sans trouver trace de ce factum dont I'opportunit^, a la date que lui ont assign6o

nos pred6ces8eurs, ne s'explique gu6re : les Confessions avaient paru (avec sup-

pressions) en 1782, et Meister en avait parl6 d'abondance (voirtome XIII, p. 160). Un

texte plus complet en fut donn6 en 1789, mais depuis longtemps des copies exactcs

en avaient couru : les comptes rendus de Meister et de I'anonyme le i)rouvent,

car il y est question dV;pisodes qui ne furent connus du public qu'en 1792, apres
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esp^re les presenter au trdne de Dieu, et ii defie lous les autres

hommes d'en faire autant; il assure qu'il ne trouvera personne

qui ne vaille infiniment moins que lui, et ne doute pas que Dieu

ne soit de son avis.

II est ne a Geneve en 1712. Son pere avait epous6 la fiUe du
ministre Bernard, soeur d'un ing^nieur Bernard qui s*etait dis-

tingue au service de I'empereur. M""* Rousseau mourut en ao
couchant de Jean-Jacques; il avait eu un frere aine qui, trte-

jeune, s'enfuit de la maison paternelle; et, comnie on prit peu

de peine pour le retrouver, on n'en a jamais entendu parler

depuis.

A peine le jeune Rousseau sut-il lire, que son p^re Toccupa

dans sa boutique a lui lire, pendant 3on travail, tantot des ro-

inans heroiques, tantot la Vie des hoimnes illustres de Plu-

tarque. Cette occupation fit a Rousseau, de son propre aveu,

beaucoup de mal et beaucoup de bien. Le pere de Jean-Jacques

eut une querelle avec un Genevois de la classe de ceux qui ont

gagne de I'argent avec honneur aux depens des Franqais, et qui,

en consequence, ont bati des maisons dans les rues hautes. Les

deux citoyens se donn^rent un rendez-vous pour se battre; le

syndic de la republique, qui etait des rues hautes, envoya ordre

a I'horloger Rousseau de se rendre en prison, et se conteuta

d'imposer les arrets k son voisin des lues hautes. L*horloger,

le don du manuscrit des Confessions a la Convention nationalc. Voir a ce sujet

line curieuse brochure non mentionneo par Barbicr et par Qu6rard : Confettiont

(le J.-J. Rotuseau. Noms qui ne sont indiqu^s que par des leltres initiales dant Us

editions imprimees. Morceaux inedits ou differences qui se trourent entre U n%anH'

scrit offert d la Convention par Therise Levasseur et les editions de Rousseau.

Paris, v. Lebrcton, s. d., in-12.

Au rcste, I'auteur, quel qu'il soit, de la lettre qu*on va lire, n'a pat 6cbapp6, lui

non plus, aux ri^nieurs dc la censure imp^riale.Sur IVxotnplairode M. A.Chaudi^,

nous avons rclcvc deux variantes qui niontrent a quel |>oinl un tctte 6tait examim^

de pr^s : p. 507, le passage sur I'incendie qui inena^a la maisoo de M"* de Wa-
rens k Annocy est ainsi modifle : • L'evftquft, qui accourul avec les ch^monies de

I'Eglise n (au lieu dc : portant Dieu dans sa main]; an pou plu» loin, en rappelanl

le charmant dpisode de la rencontre de M"*» Galley el de (;raff»»nricd, I'auteur

ajoute que Rousseau regrretta de n'avoir point pris lc» teionn a M"* Cialley : lo

censeur ecrit « sans prendre quelques liberies ».

C'cst la seconde fois que la Corretpondance Uttiraire pi^i«nK» au iujct de Rou»-

so.iu un probli''me bibliographiquo do cette nature : tome \I. p. 283, nout aronn

n'produit une lettre sur J.-J. Housieau •adreet^e 4 un prince d'Allcina^nM) >, qui

da ^(ro ajnutAe pnr M. Taacheroau d*apr^< uno copit* difft^ronte de cellet qui oat

Hurvi oa 1813 et pour la prc^<ioutc iHliiion.
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partisan de I'^galite republicaine, refusa d'obeir au syndic, a

moins que son adversaire ne fut traite comme lui. Le syndic

s'obstina pour les privileges des rues hautes, et M. Rousseau

s'expatria. 11 etait bon citoyen, mais il aimait le plaisir. Retire a

Lyon, il fit la cour aux jeunes filles du pays, en epousa une, et

oublia le pauvre Jean-Jacques. II avait environ huit ans; on le

mit en pension dans une campagne aupres de Geneve, chez un

ministre nomine Lambercier, avec Bernard, son cousin, fils de

I'ingenieur Bernard. Leur vie y fut tr^s- douce. Cependant

M. Lambercier, s'etant imagine qu'il etait necessaire d*employer

quelquefois les voies de rigueur, les condamna a recevoir le

fouet de la main de M"® Lambercier, sa soeur. D6s la seco*ide

fois que Rousseau recut le fouet (il avait alors dix a onze ans tout

au plus), M"*^ Lambercier fit des remarques qui, malgre le gout

que les pretres de toutes les communions chretiennes ont pour

ce genre de correction, determinferent son fr^re a la supprimer,

et Rousseau nefut plus traite en enfant par M"® Lambercier ; elle

prit meme avec lui un ton de reserve qui lui deplut beaucoup.

•Cependant Rousseau contracta une manie singuliere : I'idee

d'une jolie femme et des caresses qu'un homme pent en rece-

voir se lia si fortement dans sa tele avec les corrections infligees

par M"' Lambercier, que pendant toule sa vie ses idees volup-

tueuses ne se portaient que sur un Iraitement semblable : c'etait

le seul inoyen d'allumer ses desirs, de le rendre heureux. En

sorte qu'ayant toujours eu de I'aversion pour les femmes publi-

ques, et n'osant pas trop, aupres des autres femmes, joindre a

ses declarations d'amour I'aveu de cette manie, il croit que s'il

n'a point ete un debauche, c'est en partie a cette meme manie

qu'il le doit.

Rousseau avait d'abord ete heureux dans celte maison; il

avait fait quelques progres dans ses etudes ; mais M. Lambercier

s'avisa un jour de faire chatier les deux enfants pour une faute

dont ils etaient innocents, et de vouloir les forcer a I'avouer k

force de chaliments. Rousseau, irrite de cette injustice, prit de

I'horreur pour le inaitre et pour I'instruction ; il cessa de travail-

ler ; on le retira de la pension ; on le placa chez un greffier, dans

I'inteniion d'en faire un praticien. Au bout de quelques semaines,

le grelTier declara qu'il ne serait bon lout au plus qu'a pousser

la lime; et en consequence Rousseau antra en apprentissage chez
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un graveur en m^taux. Pendant cet apprentissage, Rousseau al-

lait voir quelquefois son p^re a Lyon. Cest la qu'il fit connais-

sance avec une demoiselle Goton, a peu pr6s de son dge, qui,

ayant appris de lui ou devine le gout que les corrections de

M"®Lambercier luiavaientfait contracter, s*empressa de le rendre

heureux autant qu'il pouvait I'Stre de cette mani^re-lk. Les ca-

resses de M"' Goton ont paru sans doute k Rousseau dignes

d'occuper I'univei-s et d'etre presentees au trdne de Dieu.

Le maitre de Rousseau etait un brutal sans Education, et qui

le rouait de coups, le faisait sortir de table au dessert, et le ren-

voyait dans la boutique quand il avait compagnie. Rousseau,

humilie par ces traitements, s'avilit peu a peu, devint menteur,

u^ourmand, voleur nieme ; il assure m^me que jamais il n*a pu

so coiTiger de voler, non de I'argent ou des metaux precieux,

mais des mis^res a son usage. C'est ainsi qu'il en usait chez son

maitre, a qui il volait des fruits, du papier a dessiner, des outils,

mais jamais aucune des plaques d'or ou d'argent qui 6taient

sous sa main.

Cependant Rousseau avait pris du gout pour la lecture ; mais

il Usait au hasard et sans projet les livres qu'un libraire lui

louait, suivant 1' usage de Geneve, ou les ouvriers et les domes-

tiques louent des livres pour s'occuper le dimanche.

Rousseau avait et6 battu plus d'une fois pour avoir oubli6

I'heure de la cloture des portes, et n'^tre rentre dans la ville que

le lundi matin; il fut menace d'une correction plus forte s'il re-

tombait dans la m^me faute. Un dimanche au soir, il 6tait encore

a quelque distance de la ville lorsqu'il entendit la cloche annon-

cer la cl6ture des portes ; il court avec deux camarades, arrive k

la porte; mais malheureusement celui qui y commandait ce

jour-la se plaisait k fermer un peu plus t6t que les autres, et

l^ousseau etait a quatre pas de la porlc lorsqu'il la vit fermer

ur lui, sans que ses cris ni ses larmes aient pu lui faire obtenir

i^r^ce. 11 se jette sur le glacis, mord la terre de rage, jure de ne

jamais rentrcr dans Gondvc, et dit adieu k ses camarades, qui,

plus patients et ne craignant pas d'etre traitt^s si rigoureuse-

rnent, attendirent tranquillemeot I'heure de I'ouverture des

portes.

Le matin, Rousseau (^crivit k sod cousin Bernard, qui avait

conserve pour lui de I'aroitic^, quoique la conduite de Rousseau

XIV. 31
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et son etat d'ouvrier les eussent un peu separes. Bernard vint le

voir, lui apporta de I'argent, une petite epee, quelques nippes,

et lui dit adieu.

Lorsque Rousseau partit de Geneve, il avait oublie le peu

de latin qu'il avait appris chez M. Lambercier; les romans

qu'il avait lus avaient echauITe son imagination, mais il avait ete

plus frappe des aventures des heros que de leurs sentiments ; sa

tete etait devenue romanesque, son ame etait celle d'un polisson

mal eleve. II avait pris chez son maitre I'habitude de voler, et

ne savait pas assez son metier pour gagner sa vie. Au bout de

quelques jours, des paysans Savoyards, a qui il avait demande une

retraite,radress^renta un cure qui, disaient-ils, le recevrait bien

:

c'etait un gentilhomme Savoyard du meme lieu qu'un des gen-

tilshommes de la cuiller ^. Rousseau, qui avait oui dire a Geneve

que tons ces gens-la avaient fait pacte avec le diable pour de-

truire la sainte ceuvre de la reformation, fut curieux de voir

comment un de leurs descendants serait fait. 11 trouva un fort

bon homme qui le retint a diner et lui fit boire de bon vin, ac-

compagnant chaque rasade d'un argument en faveur de la pre-

sence reelle. Rousseau, qui savait fort peu de theologie, aimait

mieux boire que repondre, le cure le crut ebranI6; mais ne se

sentant point assez fort pour achever une conquete de cette im-

portance, il lui proposa d'aller k Annecy achever sa conversion,

par les soins d'une respectable devote, qui, comme lui, avait

autrefois ete engagee dans I'erreur. Rousseau prit une lettre

pour elle et partit.

11 n'avait point change d'opinion sur la religion catholique,

n*etait point ebranle sur le peu qu'il savait des dogmes de sa

communion; il n'avait non plus aucune envie de vendre sa con-

version. Cependant il partit pour Annecy, ne cherchant qu'un

moyen de vivre et de voir du pays. En arrivant k Annecy, Rous-

seau va chez W^" de Warens (c'etait la dame a qui il ^tait

adresse) ; on lui dit qu'elle est sortie pour aller k vepres, qu'il

pourra la joindre en chemin; il court sa lettre k la luam. Le

nom de respectable devote 1'avait effraye. A son approche, M^^^de

Warens se retourne, et Rousseau reste stupefait d'admiration et

i. On lesnommait ainsi parce que, ennemis des Genevois qu'ils s'^taient autre-

fois vant6s de manger k la cuiller, ils portaient comme signc de rallicmeiit une

cuiller attachde a leur cou. (Cii.)
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d'amour. G'etait une femme de trente ans, petite, un peu grasse,

mais fraiche, animee, avec Tair de la bont^ et (ce que Rousseau

ne voyait pas, quoiqu*il en ^prouvat dejk reffet) le regard d'une

femme pour le moins voluptueuse. Elle lui dit de revenir aprte

v^pres, lui donna ensuite a souper, k coucher, a diner le len-

demain, et Rousseau eut trouv6 fort doux d'etre converti par

elle.

Rousseau apprend ici k ses lecteurs que >!"»• de Warens, n6e

d'une des premieres maisons du pays de Yaud, s'6tant brouillee

avec son marl et safamille par des aventures un peu mullipliees,

etait venue se jeter aux pieds de Victor-Am6d6e, dans un voyage

qu il avait fait en Savoie. Victor la re^ut bien, la mena a Turin,

la convertit, mais, au bout de tr6s-peu de temps, la renvoya en

lui donnant une pension de deux mille francs, qu'elle mangeait

a Annecy. Elle se livrait k toute sorte de projets : chimie,

finance, politique, manufactures, commerce, tout etait de son

ressort. Le desordre de sa t^te tenait, a ce que dit Rousseau, a

la facilite avec laquelle elle adoptait les opinions de ses amants,

ce qui, vu leur multiplicite, avait du produire un grand boule-

vereement dans ses idees. Peut-6tre paraitrait-il extraordinaire

k des esprits vulgaires que Rousseau imprime des reflexions de

cette esp^ce sur une femme qui I'a nourri pendant plusieurs an-

nees, et qu'il a contribue, par ses depenses, k faire tomber dans

la mis6re. Mais ses Memoires devant etre presentes un jour au

trone de Dieu, Rousseau n'a pas cru devoir lui faire grace des

petits p^ches de M'°* de Warens.

Cette dame ne voulut point se charger de la conversion de

Rousseau ; il fut decide qu'on I'enverrait k I'hospice de Turin.

L'6v6que d*Annecy donna quelque argent pour le voyage. On mil

Jean-Jacques entre les mains d'un des faiseurs de projets de

M"* de Warens, qui partait pour Turin . On fit le voyage a pied,

et I'homme a projets eut soin de s'arrangcr de mani^re que

Rousseau, en arrivant, n*avait plus un sou. II se pr^senla k

I'hospico, et lorsqu'il eut eniendu refermer sur lui les lourdes

portes de cette triste demeure, il coramen^a k refl^chir sur

la d-marche qu'il avait faite et sur les suites qu'elle pourrait

avoir.

tM.

Rousseau, le p^re, avait appris la fuitc de son fils; il alia
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le lendemain de son depart. Comme il etait k cheval, il eut pu
joindre son fils, qui voyageait k pied avec le faiseur de projets

et sa femme; mais il n'en prit pas la peine. II n'en av&it pas fait

davantage pour retrouver son fils aine lors de sa fuite. 11 paralt

que Tamour paternel n' etait pas le sentiment dominant de cette

iamille.

Jean-Jacques, enferme dans I'hospice, fut conduit aux in-

structions; il y vit arriver trois neophytes qui avaient I'air de

francs bandits, et leur mine n'etait pas trompeuse. lis se disaient

alors Esclavons, et pretendaient avoir besoin d'etre baptises. Ce-

pendant ils I'avaient deja ete deux ou ou trois fois, comme Tun

d'eux I'avoua depuis a Rousseau ; mais ils trouvaient cette ma-
ni^re de gagner leur vie plus douce que de travailler. D'une

autre porte sortirent quelques filles dont la malproprete et la

figure etaient fort assorties a la mine des bandits. Une seule etait

tres-jolie. Rousseau esperait lier societe avec elle, mais les hom-

mes et les femmes ne communiquaient ensemble qu'aux heures

de I'instruction.

II y avait dejk longtemps que cette fille 6tait dans I'hospice

;

les pretres ne la trouvaient jamais assez convertie. Mais, pen de

temps apres I'entree de Rousseau, I'ennui la prit k un tel point

qu'elle declara positivement aux pretres qu'elle sauterait les

murs de la maison, si, convertie ou non, on ne lui en ouvrait les

portes ; et ils furent obliges, a leur grand regret, de recevoir son

abjuration.

Rousseau n'avait aucune envie d'etre catholique, mais I'en-

nui le gagnait, et, moiti6 pour se desennuyer, moitie pour dif-

ferer sa conversion ou la rendre plus brillante, il se mit a dispu-

ter vigoureusement, citant a tort et k travers quelques passages

de rficriture qu'il avait retenus, et quelques raisonnements

qu'il avait entendu faire k des ministres contre le papisme. On le

trouva si savant qu'on fut oblige de faire venir un theologien

du dehors.

Cependant un des Esclavons s'attacha singuH^rement ^ Rous-

seau, et, apr^s quelques agaceries auxquelles Rousseau ne com-

prenait rien, se trouvant seul un jour, I'Esclavon lui fit des pro-

positions tr^s-claires. Rousseau les rejeta; I'Esclavon se borna

ensuite k demander de leg^res caresses ; voyant enfin qu'il ne

pouvait rien esperer de son camarade, il prit le parti de s'en
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passer, et Rousseau vit des choses dont il n'avait aucune idee,

et dont il fait une description d*un style bien Strange pour un

homme qui a peint les amoui-s d'fimile et de Sophie.

Rousseau raconta son aventure a une vieille femme employee

dans I'hospice; elle le redit, et Teconome envoya chercher Rous-

seau, le loua sur sa pudeur, le blama d'avoir fait un eclat qui

pouvait nuire k la reputation d'une sainte maison; lui raconta

que lui-meme dans sa jeunesse avait allum6 les m^mes desirs;

qu'on I'avait surpris dans le sommeil, qu'en se reveillant il avait

voulu se defendre, mais inutilement; et il finit par dire a Rous-

seau que, si c'etait la douleur qui lui faisait peur, il pouvait

I'assurer que cela ne faisait pas autant de mal qu'il le croyait.

Ces etranges paroles etaient prononcees devant un grave pr^tre

qui n'en paraissait pas scandalise. Rousseau fut elTraye, et n'ayant

pour echapper a ce qui le menacait d'autre ressource que de se

faire catholique, il aima mieux prendre le parti de croire k la

presence reelle.

Voila done Rousseau determine a se convertir. L'Esclavon

eut le pas sur lui ; on le baptisa huit joure avant 1* abjuration de

Rousseau, et la ceremonie fut plus pompeuse; car on rend

d'autant plus d'honneurs aux neophytes qu'ils ont eu un plus

grand chemin a faire pour devenir catholiques. La ceremonie de

Rousseau fut pourtant assez belle : il y avait devant lui deux

hommes portant chacun un grand bassin de cuivre, sur lequel

ils frappaient avec une petite baguette. Les bonnes ames jet^rent

leurs aumdnes dans le bassin. L'abjurationfaite,onramena Rous-

seau a I'hospice en procession ; ensuite on lui Ota son habit de ce-

remonie, on lui renditlesien; on lui donna vingt francs, qui Etaient

tout le produit de laqu^te, et on le mit a la porle de la maison.

Jean-Jacques avait imaging que la convereion d'un Genevois

ferait, k Turin, bien plus d'elTet; il vit disparaltre en un clin

d'oeil toutes les esp^rances romanesques dont il 6tait berc^, el

trouva heureusement une logeuse qui, pour un sou par nuit, lui

donnait une retraite. II vivait de pain et de lait : son hOtesse, k qui

il raconta son histoire, et qui d'tait une femme de bou sens, lui

promitde lui chercher quelque place, et lui conseilla de tikher de

tirer parti du peu qu'il savait de sod metier de graveur. En eflet, il

se proposa pour graver k lr6s-bon march^ des armoiries ci des

chiiTres sur de la vaisselle ou des bijoux, ct il trouva quelques
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pratiques, entre autres M™'' Basile, jeune et trfes-jolie femme

d'un vieux marchand jaloux qui avait, en partant pour un voyage,

laisse M"'® Basile sous la garde d'un commis tr^s-brutal, et

d'autant plus incapable de laisser tromper son maitre pour

d'autres qu'il aurait eu plus d'envie que M™*" Basile le trompat

pour lui-meme. Rousseau devint eperdument amoureux de

IVP*' Basile ; il eut un jour le bonheur de passer une demi-heure

a genoux sur la natte ou elle avait les pieds poses : enivr6 par le

plaisir de la regarder, sa t^te se laissa tomber sur les genoux de

M°'^ Basile, sa bouche se colla sur sa main, tout cela se passait

sans dire une parole ; mais on entendit tout a coup arriver le

commis. Rousseau, en ecrivantcettehistoirecinquanteansapr^s,

n'en avait pas oublie la plus leg^re circonstance, et ce fut, dit-il,

un des plus heureux moments de sa vie. L'arrivee du mari in-

terrompit cette liaison, au grand regret de Rousseau. Quant a

M""^ Basile, il paralt qu'elle n'avait jamais eu d'intentions bien

serieuses.

La logeuse de Rousseau lui procura, par son credit, I'avan-

tage d'entrer comme laquais chez M™® la comtesse de Vercellis,

femme dont Rousseau, qui lui a servi de secretaire, compare le

style a celui de M'"'' de Sevigne. Cependant elle parut sentirtrfes-

faiblement le merite de son nouveau laquais, ne montra point

un desir bien vif de connaitre ses aventures, se contentant des

reponses tr^s-courtes de Rousseau a quelques questions qu'elle

lui fit comme par mani^re d'acquit, et en mourant, trois mois

apr^s, ne lui laissa rien par son testament. Rousseau en parait

encore etonne en ecrivant ses Memoires. Cependant, quand il

entra chez M""^ de Vercellis, elle etait mourante d'une maladie

incurable, et sa mani^re de penser 1' aurait plutot eloignee que

rapprochee d'un petit vagabond de Geneve, qui etait venu comme

un etourdi se faire catholique a Turin. A la mort de M""^ de Ver-

cellis, le comte de La Roque, son neveu et son heritier, renvoya

toute la maison. Dans le dem^nagement, un ruban rose glac6

d'argent se trouva perdu ; la ni^ce de la femme de chambre, k

qui il appartenait, s'en plaignit; on fouilla les paquets des do-

mestiques, et le ruban se trouva dans une des poches de Rous-

seau. Rousseau, surpris, soutint qu'il n'avait pas pris le ruban,

et que Marie le lui avait donne. Marie etait une petite Savoyarde

assez jolie, tr6s-jeune et fort innocente; M"'^ de Vercellis, qui,

i
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dans les derniers temps de sa vie, n'avait plus besoin de cuisi-

nier, I'avait prise pour faire son bouillon. Le comte de La Roque

voulut que Marie et Rousseau fussent confront^s devant lui en

presence de toule la maison. Marie parul ires-calmc et tr6s-

afllig^e; elle protesta, enpleurant,de son innocence : a Ah ! mon-

sieur Rousseau, lui dit-ellepour tout reproche, je ne vous aurais

pas cru d'un si niauvais caract^re. » Rousseau, au contraire,

continua d'accuser Marie avec une elTronterie infcrnale (je crois

me rappeler que c*est son expression). L'assemblee parut 6tre

contre Marie; il parait que c'^tait aussi I'opinion du comte de

La Roque, puisqu'il donna depuis Rousseau a un de ses amis.

Cependant il ne voulut pas juger, et, chassant de sa presence les

accuses : « Sortez, leur dit-il, j'abandonne le coupable k ses

remords. » Rousseau dit que cinquante ans apres cette aventure,

la nuit, pendant ses insoninies, il crut encore entendre la voix

du comte de La Roque. Mais il parait que ses remords n'ont

commence a le tourmenter que longtemps apr^s I'evenement,

lorsque, se trouvant a Paris dans cette societe qu'il meprisa si

fort depuis, il commenca a eprouver quelques sentiments hon-

n^tes; du moins pendant le temps qu'il resta dans la ville de

Turin, pendant celui qu'il passa en Savoie, on ne voit pas qu'il

ait pris la moindre peine pour s'informer du tort que sa ca-

lomnie avait pu faire a Marie, et pour chercher k le r^parer ; et

meme lorsque, dans ses Memoires, il insiste sur les malheurs qui

ont pu arriver k Marie, sur les remords que cette idee lui fait

eprouver, il ne montre pas avoir songe une seule fois en sa vie

qu'il pouvait reparer ses malheurs en partie, et qu*il y ^tait

oblige. Rousseau retourna chez sa logeuse ; il fit alors connais-

sance avec M. Gaime, precepteurdesenfants deM. de Mellar^de,

qui lui donna d'excellents conseils, t«^chaitde lui inspirer quelques

piincipes d'une veritable morale, cherchail k elever son ftme.

C'est un des deux hommes d'apr^s lesquels il a trace le tableau

du Vicairc Savoyard; mais le deuxi^me, qui 6tail un prdlre du

seminaire d'Annecy, devint cure quelque temps apr^ ses liaisons

avec Rousseau, et fut interdit pour avoir fail un enfant a sa

voisine. Rousseau attribue cette aventure k un vieux Savoyard,

qu'il dit, dans Emilc^ 6tre prol6g6 par M. de Mcllar^de : d'o(k

il r^sulte que Jean-Jaajues, pour rendre au pr6cepteur dcs

enfants de M. de Mellarijde un l6moignage public de sa recon-
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naissance, a imagine de lui attribuer, dans son Einile^ une aven-

ture qu'il n'a jamais eue.

Rousseau commengait a ne savoir que devenir, lorsqu'un

jour le comte de La Roque Tenvpya chercher, lui annonca que
sur sa recommandation M. le marquis de Yillefranche (a ce que
je crois), de la maison des Solar*, lui donnerait une place dans

sa maison. M. de La Roque lui parla de cet arrangement comma
d'une chose tr^s-avantageuse, et qui pouvait le conduire a la for-

tune. Rousseau courut bien vite chez le marquis de Yillefranche.

II trouva un vieillard venerable, ayant de I'esprit, et surtout

beaucoup de raison et de bonte. II traita Rousseau avec amiti6,

et lui proposa d'accepter dans sa maison une place de laquais.

Rousseau ne s'attendait pas a cette chute. II accepta cependant

;

a la verite, le vieux marquis lui declara qu'il ne porterait point

la livree, qu'il ne monterait pas derri^re les voitures, et qu'il ne

serait attache au service de personne en particulier.

Rousseau fut k peine etabli dans la maison, qu'il devint

amoureux de M"^ de Solar, petite-fille du marquis ; il ne quittait

pas son antichambre, ou il attendait des journees enti^res le

plaisir de la voir passer, et sa vue le saisissait k un tel point que

M"® de Solar, ayant un jour laisse tomber son gant, Rousseau

n'eut pas la force de le ramasser, et eut le chagrin de voir un

autre laquais attirer les regards de M"^ de Solar, et recevoir ses

remerciements. En servant a table, il epiait toutes les occasions

de la servir, et, les yeux fixes sur elle, il cherchait a deviner ce

qu'elle avait envie de demander, car jamais M"'' de Solar ne

s'avisait de s'adresser a lui. Enfin, un jour qu'un seigneur pie-

montais, qui pretendait bien savoir le frangais, s'avisa de trouver

une faute d'ecriture dans la devise de la maison de Solar, tel

fieri qui ne tue point, et de dire qu'il eut fallu ecrire fier, Rous-

seau ne put s'empecher de sourire ; le marquis de Yillefranche

lui ordonna de parler; il prouva tr6s-bien que le mot fiert ^tait

bien 6crit, parce que ce mot venait du latin ferit. Son explica-

tion eut un grand succ^s, et M"® de Solar eut la bonte de lui

demander k boire. Rousseau, tout hors de lui, repandit sur

I'assiette et sur M^'*' de Solar la moitie du verre, et, pour comble

1. C'est chez le comte de Gouvon, premier dcuyer de la reine, que M. de La

Roque conduisit Rousseau.
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de malheur, le jeune Solar s'avisa de lui dire : « Pourquoi trem-

blez-vous done en donnant k boire k ma soeur? » M"« de Solar

rougit, et le lendemain sa m^re defendit au pauvre Rousseau de
Tester dans I'antichambre de sa fille.

Vers ce temps, I'abbe de Solar revint dans la maison pater-

nelle; il prit Rousseau en affection, I'employa k copier tantdt des

m^moires de politique, tantot des dissertations sur la lilt6ralure

italienne, et, trouvant qu'il ne savait pas le latin, se chargea de

lui en donner une le(jon chaque jour. Rousseau ne profita point

de cette partie de son education; mais comme I'abbe de Solar

connaissait tr^s-bien la litterature, et surtout la poesie italienne,

et que Rousseau eut occasion d'ecrire sous lui beaucoup de re-

marques sur ces objets, il en prit le gout, qui ne I'a point aban-

donn^ depuis.

L'amitie de Tabbe de Solar ameliora le sort de Rousseau ; il

ne servit plus a table, ne fut plus traite comme un domestique.

II parait que la famille de Solar, occup^e des intrigues de la cour

de Turin, et pretendant aux places dans les negociations, avait

envie de s*assurer d'un homme qui eut des talents, et qui fut

absolument son ouvrage. EUe avait jet6 les yeux sur Rousseau

;

mais Rousseau avait fait connaissance avec un polisson genevois

de son age, et qui avait, comme lui, quitte son pays. La society

de ce polisson lui fit n6gliger ses instructions ; on lui en fit des

reproches, et on ferma a son ami la porte de la maison. Enfin,

Rousseau continuant a semal conduire, on lui signifia son conge;

mais on lui dit qu'avant de sortir, il fallait qu'il parlat au jeune

Solar. Ce jeune homme lui fit sur son ^tourderie, sur les cons^

quences quelle pouvait avoir pour lui, un discours si sens^,

si sup^rieur k son age et k ce que Rousseau lui connaissait

d*esprit, qu'il etait aise de voir que ce discours 6lait le fruit des

lemons du grand-p6re ou de I'abbe de Solar. II fut termini par

la proposition de le reprendre et de lout oublier s'il voulait pro-

mettre de renoncer k ses liaisons avec le petit Genevois, et de

continuer k travailler pour s'instruire. Rousseau avait d^j4

arrange son voyage avec son ami; ils devaient courir ensemble

le Pi^mont et la Savoie, munis d'une fontaine de Il^ron, qu'ils

montreraient pour de I'argent; il rdpondit fi^remcnl qu'il ne

8*exposerait pas k 6tre chass6 deux fois do la mdme maison. II

sortit, et M. de Solar lui ferma la porte un peu rudcment sur les
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epaules. Apr^s cette aventure, Rousseau partit, sans mtoe dire

adieu h I'abbe de Solar, et sans le remercier des lecons de latin

qu'il lui avait donnees. Au bout de quelques jours, la fontaine

de H^ron se cassa. Rousseau s'apercut que son ami n'etait qu'un

polisson, et ils se quitt^rent sans regret k Annecy, ou Rousseau

retourna chez M'"* de Warens, qui le re^ut k merveille. « On en

dira tout ce qu'on voudra, dit-elle a sa femme de chambre, je le

garderai ici. » On lui donna une jolie petite chambre, dont la

vue donnait sur une prairie agreable, et le \oi\k ^tabli chez M™® de

Warens.

11 remarque a cette occasion qu'il avait encore son pucelage,

mais qu'il n'etait plus vierge. Malgre I'horreur que I'Esclavon

lui avait inspiree, il avait profite de ses lemons ; content de jouir

a sa mani^re (c*est-^-dire d'apr^s la manie que les corrections de

M'^" Lambercier lui avaient fait contracter) des objets que son

imagination lui presentait, il avait appris a sesuffire a lui-mtoe.

Son temperament s'etait developpe, et dans le temps ou il etait

chez sa logeuse, ne sachant pas comment determiner les femmes

k le rendre heureux, quand il esperait de pouvoir se retirer sans

etre surpris, il s'amusait a montrer a celles qu'il rencontrait

I'objet dont M"*^ Lambercier avait si singulierement emu la sen-

sibilite ; du moins^ c'est ce que j'ai entendu, car il s'exprime

ainsi : « Ce n'etait pas I'objet obscene, c' etait I'objet ridicule que

je leur montrais. » Un jour, il s'etait empare d'une allee souter-

raine, voisine d'un puits ou les seiTantes des maisons voisines

allaient chercher de I'eau. La il avait commence sa facetie ordi-

naire, se montrant et se retirant tour a tour ; tout d'un coup, il

entend qu'on veut reconnaitre et chatier le polisson cache dans

I'all^e; il s'enfonce; elle etait tres-longue, mais une lumi^re le

poursuit ; enfin, il est surpris a I'extremite par quelques vieilles

femmes armees de manches k balai et par un grand homme noir

qui commanclait la troupe. On I'interroge assez brutalement; il

repond qu'il est un pauvre prince allemand attaque de folie, et

qui voyage pour retablir sa raison. Alors le grand homrae qui

lui avait fait tant de peur prononce qu'il faut le laisser aller, au

grand regret des vieilles, qui auraient bien voulu que leurs

manches a balai ne restassentpas inutiles. Quelques jours apr^s,

etant avec ses camarades, il rencontra le grand homme, qui le

reconnut. « Ah ! vous voilk, mon prince, lui dit-il : avouez que
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je vous ai fait grand'peur, moi qui ne suis qu'un colon. » Heu-

reusement, dit Rousseau, ses camarades ne demand^rent aucune

explication au grand homme.

Rousseau vecut heureux quelque temps chez M"* de Warens,

eperdument amoureuxd'ellesans qu'il s*en doutat. Elle etaittr^s-

gaie, et ils passaient les journees ^s'amuser comme des pension-

naires de convent. Cependant M'"' de Warens 6tait trop occup^e

de projets pour n'en pas former sur I'etat futur de Rousseau.

Elle decida d'abord qu'il serait pr6tre. 11 fallut done sorlir de la

maison, et s'en aller dans le plus triste seminaire apprendre le

latin pour la troisi^me fois. Le superieur etait un bon homme.

C'etait un petit vieillard borgne, hideux, ami de M"'de Warens,

qui lui avait donne dans la maison Temploi de la lacer, fonction

qu'il remplissait gravement, tandis que M™* de Warens jouait

tantot avec Rousseau, tantot avec quelques autres de ses amis, le

trainant apr^s elle toujours fid^lement attache a son lacet. Le

premier maitre qu'on donna a Jean-Jacques lui deplut au point

de lui donner des vapeurs ; le deuxi^me fut un tr^s-bon homme,

c'est un des deux modules du Vicaire Savoyard, Mais Rousseau

n'apprit point encore le latin, et il fut declare incapable dedevenir

pretre, comme on Tavait deja declare incapable d'etre procureur.

Rousseau etait aloi's assezbon catholique, et croyaitde tr^s-bonne

foi au dieu de M™« de Warens. II ignorait encore quel accommo-

(lement elle avait fait avec son dieu pour le dogme ou pour la

morale. Ce fut, k ce que je crois, peu apres cette sortie du semi-

naire que Rousseau fut temoin d'un miracle. Le feu avait pris

dans la ville d'Annecy, et menacait I'eglise des Cordeliei*s. La

maison de M"" de Warens etait fort proche. Rousseau aida dans

le dera^nagement, et revint ensuite dans le jardin, prier Dieu

d'eteindre le feu k c6te de sa bonne maman. L'evt^que, qui accourut

portant Dieu dans sa main, le priait de plus pr^s encore. Enlin

le vent changea, Tc^glise ne fut pas brulee; on cria au miracle,

t Rousseau y crut de tres-bonne foi; il n*6tait pas mdme t^loign^

le s'imaginer qu'il y avait eu aussi quelque part, tant la piv-

^ence de M™" de Warens et la circonstancc? de la nuil et du jaixlin

avaient donne do ferveuri sa priire. C'est ce miracle qu'il attesta

dix ans apr^s, et bien tard pour son honneur, lorsqu'on voulul

laire un saint de ce pauvre ev6que d'Annecy. Fromn delerra cellc

ttestation, et I'ins^ra dans ses feuilles, lorsque Ics LcUrcsde In
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montagne parurent. Rousseau a la bonne foi de convenir que

c'etait une excellente plaisanterie.

M'"" de Warens, ne pouvant tirer parti de la theologie pour la

fortune de Jean-Jacques, voulut essayer de la musique de la

cathedrale. Cette maniere de vivre convint davantagea Rousseau.

Son maitre etait un ivrogne tr6s-gai ; il soupait quelquefois avec

Rousseau chez M'"® de Warens. C'est dans ce temps, a ce que je

crois, que Rousseau raconte en grand detail qu'etant sorti un

matin de chez lui pour voir le lever du soleil, il trouva sur le

bord d'un ruisseau voisin de la maison deux jeunes demoiselles

a cheval, dont I'une etait d'Annecy, et I'autre, nee en Suisse,

s' etait etablie chez son amie pour quelque temps. Elles avaient

seize a dix-sept ans, et Rousseau environ dix-neuf ans. Les che-

vaux ne voulaient point passer I'eau; Rousseau en prend un par

la bride, se met dans I'eau jusqu'aux genoux, et fait passer les

demoiselles de I'autre c6t6 du ruisseau. Elles lui proposent de

les accompagner k quelques lieues de la, dans une metairie

appartenant aux parents de la demoiselle d'Annecy, ou elles vont

passer la journee. Rousseau accepte, et monte en croupe derri^re

une d' elles. Ici Rousseau interrompt sa narration pour demander

pardon aux dames de la cour d'avoir ete en croupe derri^re cette

demoiselle sans lui prendre les tetons. Gependaut on arrive; la

journee se passe tres-bien : les jeunes filles etaient fort innocentes

et fort gaies ; Rousseau fut fort nigaud et fort amoureux, mais

sans savoir bien precisement de laquelle des deux ; toujours pret

a faire une declaration a celle avec qui on le laissait seul un ins-

tant, et toujours interrompu par I'autre avant que la premiere

phrase fut arrangee. Gependant il eut dans ces tete-a-t^te le

bonheur de baiser la main d'une de ces demoiselles, qui eut k

peine Fair de s'en apercevoir. Rousseau crut alors que le moment
de son bonheur etait venu ; mais la compagne arriva. En se

separant le soir, les demoiselles convinrent que I'une d'ellcspren-

drait Rousseau pour amoureux, et que I'autre jouerait le role de

confidente. Gette plaisanterie, que Rousseau etait tente de prendre

autrement, n'eut pas de suite ; mais en ecrivant ses Memoires

il parait dans le recit de cette aventure ne pas pouvoir se per-

suader que deux jeunes filles aient pu traitor avec leg^rete un

petit ecoHer de musique qui devait devenir un jour J. -J. Rous-

seau. 11 ne fit pas de grands progres en ce genre, et il fallut
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quitter cette etude, parce que M. Le Mattre (c'est le nom de sa

dignite); parce que, dis-je, ce M. Le Maitre, qui etait vieux, sujet

a des attaques d'epilepsie, et qui n'avait pour tout bien que ses

recueils de messes, de motets, etc., voulait tacher d'en lirer

quelque parti pour s'assurer de quoi vivre. 11 n'avait rien ^
"sperer de la reconnaissance du chapitre d'Annecy, et beaucoup
d se plaindre de la hauteur des chanoines, qui ne croyaient pas

qu'un homme qui a prouve des quartiers paternels et maternels

puisse avoir tort contre un roturier. II resolut done de quitter

Vnnecy; mais les chanoines, avec qui il avait des engagements,

assent emp^che son depart ou saisi sa musique. II parlit en

secret pour Lyon avec Rousseau. La musique allait plus douce-

ment. Le pauvre musicien s'avise de center son aventure a un

comte de Lyon et a un cordelier : tous deux trahirent le musi-

cien, et avertirent les chanoines d'Annecy. La musique fut con-

lisquee. Ce qu*il y a de plaisant, c'est que le m6me cordelier,

ayant passe en Savoie, et se trouvant de la societe de M'"® de

Warens quelque temps apres, Rousseau en fait le portrait comme
d'un tr6s-honn^te homme; apr^s quoi il ajoute froidement : « II

est vrai qu'il trahit le secret du pauvre Le Maitre, etil fautavouer

que ce ne fut pas le plus beau trait de la vie du P. Caton. »

M. Le Maitre, quelques jours apr^s son arriv6e k Lyon, eut

une attaque d'epilepsie dans la rue. Rousseau I'accompagnait

;

le peuple accourt ; Rousseau dit k ses voisins I'adresse de M. Le

Maitre, tourne le coin de la rue, et part pour Annecy, laissant

son maitre ei son ami etendu sur le pave entre les mains de la

populace. A son retour, Rousseau fut re(^u de M"* de >>arens

comme s'il ne venait pas de faire une mauvaise action
(
je ne suis

pas cependant sur qu'il la lui ait avoude) ; il passa quelque temps

encore chez elle; apr^s quoi M'"* de Warcns fut obligee, par la

suite de ses projets, et pour des affaires dont Rousseau n'a

jamais su le secret, de quitter Annecy pour aller k Turin, de

Turin k Paris et de Paris k Chambery, ou elle fixa ensuile son

86jour. Elle commenc^a par charger Rousseau de couduire sa

femme de chambre k Fribourg, chez ses parents. Elle 6tail asscz

jolie, et Rousseau, pendant tout le voyage, coucha dans la m^me

chambre; il ne croyait pas que la bonne fille eQt fail beaucoup

de resistance ; mais il avoua qu'il n'osa rien tenter, parce qu'il

ignorait quelle attitude il fallait prendre, et qu'il craignait appa-
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remment que la jeune fiHe ne vouliit point se donner la peine de

I'instruii'e. Apr^s avoir remis cette fille a ses parents, Rousseau

passa par Lyon, ou il vit son p6re qui etait remarie. On le recut

bien ; on lui donna d'excellents avis, a souper, a coucher, mais

on ne lui park ni de rester ni de lui procurer une place. II partit

done, ne sachant ou aller, et ayant a peine de quoi payer son

gite pendant quelques jours.

Dans ce voyage de Suisse, il lui arriva deux fois de coucher

dans les auberges, ou d'y vivre sans avoir de quoi payer. II a

rembourse depuis ces bonnes gens. II parle beaucoup a ce sujet

de la generosite des pauvres. On voit, par la suite de son histoire,

qu'il aurait pu parler aussi de celle des riches ; mais jamais k

leur egard il ne lui echappe d' effusion de coeur. On voit qu'il

regai^ait un bienfaiteur riche comme un homme qui avait de la

superiorite sur lui, au lieu qu'il devenait lui-meme le superieur

en honorant des effusions de sa reconnaissance quelques malheu-

reux cabaretiers de village. Je ne sais si c'est k I'occasion de la

detresse ou il etait alors que, parlant de son ind^pendance, de

son peu de prevoyance, de son insouciance qui I'exposaient sans

cesse a manquer de tout, il dit ces paroles que j'ai retenues, et

que les bons editeurs n'auront pas la malice de supprimer :

Quant a ma subsistance, pourquoi m'en serais-je embarrasse?

faurais pu mendier ou voler. (Je souligne ces paroles parce

qu'elles sont dans les Memoires, totidem verbis, mendier ou

voler.)

De Lyon, Rousseau passe k Vevay ; il s'y arr^te, s'etablit dans

une auberge, se donne pour un Parisien, grand musicien, com-

pose pour le concert de la ville une cantate sans se douter des

regies de la composition, la fait executer au milieu des Eclats de

rire des musiciens et des spectateurs, et finit par etre totalement

demasque par un jardinier, veritable Parisien, qui decouvre que,

loin d'etre ne a Paris, il n'y a jamais ete.

M"'** de Warens avait quitte Annecy sans instruire Rousseau

de sa marche; il erre dans la Suisse, et rencontre dans une

auberge une esp^ce d'ev^que grec qui se disait charge par le

patriarche latin de Jerusalem de recueillir des aumones dans

toute la chr^tiente. II parlait italien et ne savait pas le fran^ais.

Rousseau s'arrange avec lui pour lui servir d'interpr^te en

Suisse, et pour le suivre ensuite dans son diocese. Arrive k
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Soleure, I'ev^que va rendre visite a rambassadeur de France,

acconipagne de son interpr^te, qui se donnait pour Fran<^ais.

Malheureusement, M. de Bonac, alors ambassadeur en Suisse,

I'avait ete a Constantinople ; il se connaissait en ev^ques grecs,

et lorsque Rousseau voulut sortir, on lui signifia un ordre de

M. rambassadeur de ne pas sortir de I'hotel. II fut conduit

devant M. de Bonac, qui lui dit que le pr6lat grec 6tait un escroc,

et que, le sachant Fran^ais, il s'etait servi de son autorite d'am-

bassadeur pour Tempecher de se perdre en suivant son aventu-

rier grec. Rousseau fut alore oblige de dire qu'il n'etait pas

Frangais; il avoua sa mis^re et une partie de ses folies. M. de

Bonac le plaignit, lui promitde s'occuper de son sort, lui proposa

de rester chez lui et d'etre employe dans ses bureaux, jusqu'a ce

qu'il put juger des emplois auxquels il etait ou pourrait se rendre

propre; lui dit que pour son bien il le retiendrait jusqu'i ce que

Tev^que grec fut sorti de Soleure, et qu'aussitot il reprendrait sa

liberte.

Rousseau fut quelque temps employe dans les bureaux de

M. de Bonac; mais soit que, degout6 de rester subalterne, il

negligent le travail, soit qu'il parut a son protecteur plus pro-

pre a la litterature qu'aux affaires (car, k I'exemple d'un premier

secretaire de M. de Bonac, homme de lettres connu *, mais dont

j'ai oublie le nom, il etait devenu poete), M. de Bonac crut qu'il

valait mieux lui procurer une education a Paris que de le garder

dans ses bureaux. On lui proposa celle du neveu d'un oflTicier

Suisse, nomme Godard. M. de Bonac lui donna de' quoi faire le

voyage de Paris, et, comme cette affaire ne reussit point, il lui

envoya de quoi retourner en Suisse. M'"" de Warens avait (juilt^

Paris lorsque Rousseau eut decouvert oCi elle y avait log6 ; il

partit done pour Lyon, ou il resta le temps qu'il fallait pour ap-

prendre dans quelle ville son ancienne prolectrice s'etait fixee.

Pr^t k manquer d'argent, il jugea a propos de coucher dans la

rue pour menager le peu qui lui reslait. II y eut deux aventures

destinies encore par les (^diteurs k 6tre supprimees ; I'une avec

un ouvrier de Lyon, qui, le voyant la nuit sur un banc dans

Bellecour, vint lui proposer de se desennuyer k c6t<i Tun de

I'autre, et lui en donna I'exemple. Ce spectacle fit TefTet coDtrairc

1. M. de La Martini^re.
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de la le^on que lui avait donn^e rEsclavon de 1'hospice : il cor-

rigea Rousseau de ce vice. Quelques jours apr^s, un abbe, le

voyant aussi sur la place, lui proposa de venir coucher chez lui;

Rousseau apprit, en arrivant dans I'appartement, qu'il etait ques-

tion de partager le lit de I'abb^; et, lorsqu'ils furent couches, il

vit, par les propos de son bote, que ce n' etait point par un pur

motif d'hospitalite qu'il I'avait recueilli. Rousseau le refusa po-

liment mais nettement; et ils pass^rent la nuit tr^s-tranquille-

ment. Le lendemain, I'abbe lui proposa k dejeuner, et le mena
chez ses hotessesqui, voyant I'abbe avec un homme qui avait cou-

che chez lui, leur donnerent k tons deux les marques de haine et

de mepris qu'elles purent imaginer. L'abbe faisait semblant de

ne pas s'en apercevoir, et Rousseau ne pouvait deviner en quoi il

leur avait deplu.

Rousseau apprit enfin que M"'" de Warens etait k Ghambery

;

il alia I'y rejoindre ; elle etait alors logee dans une tr^s-vilaine

maison qu'elle louait fort cher ; mais cette maison appartenait a

un ministre qui ne trouvait gu^re a la louer, et M"'" de Warens

avait trouve ce moyen de n'etre plus exposee a des tracasseries

pour le payement de sa pension. Elle recut Jean-Jacques avec la

tendresse d'une m^re, et eut bientot le credit de le faire entrer^

en qualite de commis, dans un bureau etabli k Ghambery pour

former un cadastre en Savoie. Au lieu de s'occuper du cadastre,

Rousseau s'occupa de musique, et quitta son emploi pour se

faire maitre de chant. II eut des ecoliers et de jolies ecoli^res,

dont il devint amoureux, suivant son usage. II y avait, entre

autres, une demoiselle Lard, qui ressemblait a une statue de

marbre, et k qui son pto faisait apprendre la musique dans la

vue de Tanimer. M"* Lard, sa femme, n'en avait pas besoin; elle

avait pris du gout pour Rousseau, et k chaque lecon qu'il don-

nait a sa fiUe, elle I'obligeait a recevoir cinq ou six baisers sur la

bouche tr^s-vivement appliques. La presence de M. Lard lui-^

meme ne I'arretait point. Rousseau ne manquait pas de faire

confidence de ses petites aventures a M"'" de Warens ; il lui ra-

contait les agaceries de M""« Lard, la passion qu'une des princi-

pales couturi^res de la ville avait prise pour lui, quoique assez

vieille et fort laide; la bonte avec laquelle cette couturi^re se

chargeait de ses billets pour une jeune demoiselle k laquelle

il adressait des declarations. M™" de Warens comprit alors tout
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le danger que courait Rousseau. Une premiere liaison decide

quelquefois du sort de la vie; il pouvait faire de mauvais choix;

plus il etait innocent, plus le danger 6tait grand. Elle r^olut de

choisir pour lui, de I'enlever aux perils de rignorance, et de le

delivrer de cette envie de s'instruire qui aurait pu finir par le

rendre completement fou.

Dans les premiers temps de son manage, M'"« de Warens s'6-

tait li6e avec un comte de Tavel, qui avait le malheur d'etre

athee, et qui lui avait inspire sur la fidelite conjugale des prin-

cipes dont elle avait su profiter. Elle quitta bientdt ce premier

amant, mais elle resta fidele a ses principes, et, devenue catho-

lique de bonne foi, elle continua de regarder ses faveurs comme
une chose dont elle avait droit de disposer. Tantdt c'etait un

moyen de s*attacher davantage ses amis, une autre fois c'etait

le prix de I'amitie ou des services. Le temperament n*y entrait

pour rien, a ce que Rousseau pretend. Ce point de morale n'dtait

pas le seul objet sur lequel I'opinion de M-" de Warens differat

de celle des pr^tres : I'eternit^ des peines, la grace, les myst^res

etaient traites avec la meme leg^rete ; et tout ce que les pr^tres

obtenaient d'elle, c'etait un acte de soumission entifere a toutes

les decisions de I'liglise, quelles qu'elles fussent; apres quoi elle

ne se faisait aucun scrupule de critiquer chaque decision en par-

ticulier. Depuis son etablissement a Chambery, elle avait jug6

que le z^le et les vertus de Claude Anet, son laquais, meritaient

la recompense la plus douce qu'elle put accorder. En m6me
temps elle I'avait change en directeur de son jardin des plantes

;

c'etait lui qui allait chercher dans les Alpes les herbcs dont elle

avait besoin pour son laboratoire. Rousseau savait le germc des

liaisons de M"" de Warens avec Claude Anet. Un jour que, dans

un mouvcment de colore, M'^'de Warens lui avait dit qu'il n'<5tait

qu'uu manant, le pauvre garcon s'empoisonna. 11 fut sccouru k

temps par Rousseau, et M'"* de Warens, dans le trouble oi cette

circonstance I'avait jet^e, ne put garder son secret.

Ce fut quelque temps apr^s que M"® de Warens mena Rous-

eau dans le jardin des plantes qu'elle avait hors de la ville : il y
avait dans ce jardin un salon, ou elle le fit entrcr seul avec die.

la, apr6s lui avoir fait sentir le danger que ses moBurs ou sa

ant(^ pourraient rourir si on labandonnait k ses sens et k son

inexperience, et apr6s lui avoir exiK)s6 ses principes sur la con-

XIV. 33
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tinence, M"" de Warens proposa a son 6l6ve de lui faire con-

naltre ce bonheur qu'il ignorait encore, et se chargea de calmer

ses sens et de le d^livrer de I'^tat d'angoisse et de tourment ou

I'exc^s de continence I'avait reduit. Elle lui proposa alors des

conditions dont il fallait jurer solennellement 1' execution, lui

donna huit jours pour y reflechir, au bout duquel temps il re-

viendrait dans ce jardin pour y declarer son refus, ou y faire le

serment et perdre son pucelage en cer^monie. Rousseau airaait

^me
(jg Warens avec la plus grande tendresse : cependant TefTet

dece discoursfut de lui inspirer I'effroi le plus mortel. Bien loin

d'attendre la fm des huit jours avec impatience, jamais il ne se

plaignit tantdelabri^vete des jours. Leterme fatal arriva. Rous-

seau se rendit au jardin tout tremblant, fit le serment convenu,

dont il n'a pas juge a propos de nous donner les details (quoi-

qu'ils fussent surement bien dignes d'etre presentes avec le reste

au trone de Dieu). Enfin il recut avec docilite les lecons de M'^* de

AVarens : le bon Claude Anet fut mis dans la confidence. Ce res-

pectable garcon avait pour sa maitresse un attachement, une

veneration qui I'emp^chait de se plaindre du partage. Au con-

traire, il donnait a Rousseau les avis les plus salutaires sur la

maniere dont il fallait s'y prendre pour rendre heureuse M™*' de

Warens. Claude Anet mourut peu de temps apr^s d'une pleu-

resie qu'il avait gagnee en allant herboriser sur les Alpes. 11 fut

fort regretle de M™* de Warens, qui etait parvenue a faire r^ussir

le projet de Tetablissement d'une chaire de botanique a Cham-

bery, ecole ou Claude Anet eut ete le premier professeur. Rous-

seau le pleura comme s'il n'eut pas ete son rival. II parle avec

regret des scenes delicieuses qui se passaient entre eux trois,

lorsque M"^ de Warens les assurait que tons deux etaient 6gale-

ment necessaires a son bonheur.

Debarrasse de son pucelage, Rousseau fut plus tranquille,

il s'©ccupaun peu de litterature francaise. M. Simon, juge-mage

de Chambery, avait une bibliothfeque bien coraposee, faisait ve-

nir les livres nouveaux, et ne manquait ni d'instruction ni de

gout. Ses conseils et sa societe furent utiles k Rousseau. Ce

M. Simon etait d'ailleurs petri de ridicules : une grosse tete sur

le corps d'un nain, des cuisses et des jambes longues et mal

tournees, des bras qui descendaient au-dessous du genou, une

perruque qui tombait sur ses talons, tel etait I'exterieur de
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M. Simon. D'ailleurs, galant aupr^s des dames, parlant de ses

bonnes fortunes, et ayant tons les airs que les v^ritables bonnes

fortunes peuvent donner a un sot. Apr^s ce portrait, Rousseau

ajoute : « G'etait un bon petit homme, et j'ai cru devoir lui don-

ner ici une marque de ma reconnaissance. » Ce fui vers ce temps

que Rousseau lut les Leltres philosophiques; il avoue que cet

ouvrage fit naitre en lui le gout de la philosophie, « quoique,

dit-il, ce ne soit pas le meilleur ouvrage de Voltaire ». II vit aussi

k Ghambery beaucoup d'ofTiciers francais qui allaient i Tarm^e

d' Italic et en revenaient, entre autres M. de Senneterre, dont il

parle avec eloge. Le roi de Sardaigne etait allie de la France

;

Rousseau, qui ne voyait que des Francais et leurs allies, se pas-

sionna pour la France, et cette passion, il I'a toujours conseiTee :

les defaites des Franc^ais ont toujours ete pour lui un chagrin

tres-vif, et leurs victoires le comblaient de joie. Cependant

Rousseau, etant encore a Annecy, avait fait un r^ve; il s'etait vu

transports dans une petite maison situee dans un beau paysage

;

il y avait passe des instants delicieux avec une femme char-

mante. II resolut de realiser ce r6ve avec M™* de Warens : elle

loua done une maison de campagne oii ils allerent passer I'et^.

Rousseau s*y trouva trSs-heureux ; il partageait sa vie entre

les soins champ6tres, auxquels il n*entendait rien, T^tude et

M"' de Warens. Aucun iniportun ne venait les y troubler, ex-

cepte deux jesuites, dont I'un etait leur confesseur. Rousseau

avait cependant d6s ce moment des doutes sur I'enfer; ces

doutes I'embarrassaient beaucoup : il serait rSellement bien

dSsagreable d'aller en enfer uniquement pour avoir cru qu'il n'y

en avait point. Jean-Jacques chercha done un moyen de se dSli-

vrer de ses doutes et de savoir k quoi s'en tenir. II se pla^ vis-

a-vis d'un arbre, une pierre a la main, et pr6t k lancer la pierre,

apr^s une feiTente pri6re a Dieu, il dit : « Si cette pierre louche

I'arbre, je croirai qu'il n'y a point d'enfer; si elle manque I'ar-

bre, je croirai qu'il y en a un. » Ileureusenient il avait pris la

precaution de choisir un gros arbre et de se placer trds-pr^s; la

pieiTe frappa I'arbre, et Rousseau resta convaincu loute sa vie

qu'il n'y avait point d'enfer.

\oi\k done Rousseau t^te k l6te avec M"« de Warens daas la

petite maison des Charmeltes, partageant son lemps enlre I'a-

mour, I'Stude et les soins cbamp^tres. 11 gagna des vapeurs k
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force d'etre heureux, et, ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'ecri-

vant trente ans apr^s cette parlie de son histoire, il en parait

comme elonne. Ces vapeurs devinrent trfes-fortes. Un jour qu'il

rangeait une table, il eprouva un mouvement extraordinaire ; il

crut que son coeur allait s'elancer de sa poitrine, que ses vais-

seaux allaient se briser. Depuis ce moment, son temperament a

change : plus de nuits paisibles, plus de calme dans le pouls,

une palpitation de coeur presque continuelle, tel fut son etat le

reste de sa vie, et I'alteration du temperament en produisit une

dans son caractere, qui devint plus ardent et plus passionne.

La fortune de M"'" de Warens etait si bornee, elle avait fait

tant de projets, protege tant de gens, que ses deux mille livres

de pension, saisies souvent par des creanciers, suffisaient k peine

a sa subsistance. Cependant,quoiqu'elle eut une maison a la ville,

elle avait pris une campagne par complaisance pour Rousseau,

et cette campagne, loin d'etre un objet d'economie et de revenu,

avait ete une augmentation de depense. Gela donnait quelques

scrupules a Rousseau, qui trouvait qu'il n'etait pas trop moral de

reduire a la mendicite une femme qui avait tant fait pour lui. Ce

scrupule n'aboutit qua quelques voyages entrepris par lui pour

se procurer quelques places, voyages inutiles, pour chacun des-

quels M"*^ de Warens lui faisait un petit Equipage, ce qui aug-

mentait encore la detresse commune.

A la fm, les vapeurs devinrent si fortes que M'"'' de Warens

crut devoir conseiller k Rousseau de quitter la maison des Ghar-

mettes, ou ils n'avaient pour compagnie que deux jesuites, leurs

confesseurs; elle lui proposa d'aller consulter les medecins de

Montpellier. 11 partit, et a peine eut-il quitte ce sejour delicieux

qu'il se trouva presque gueri. Apr^s quelques jours de voyage,

il rencontra une femme encore jeune et jolie, et un vieux mar-

quis voyageant pour sa sante, et tr^s-mauvais plaisant. Ce mar-

quis s'avisa de supposer, d6s le premier jour, que Rousseau etait

amoureux de la dame, mais que son respect I'emp^chait de mon-

trer toute sa passion, et il lui faisait entendre qu'avec moins de

respect il serait plus goute. Ces mani^res intimid^rent tellement

Rousseau, qui s'imagina que Ton voulait lui faire faire une declara-

tion ridicule pour se moquer ensuite de lui, qu'il fallut absolu-

ment qu'un jour, pendant que le marquis faisait sa meridienne,

la dame le menat hors de la ville (c'6tait k Valence ou Mont6li-
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mart), dans un petit bois, et 1^ s*expliqu4t d'une mani^re exces-

sivement claire sur la preuve d'amour i laquelle elle avail le plus

de confiance. Rousseau la trouva infiniment plus ardente que

M™" de Warens, et jugea qu'^ tout prendre c'6tait une meilleure

jouissance. II profita de I'occasion pendant quelques jours, et

promit a sa dame, qui etait de Bourg-Saint-Andeol, d'allcr pas-

ser I'hiver avec elle. II est bon de savoir que, dans tout ce voyage,

Rousseau s'appelaitM. Dunning, Anglais, quoiqu'il ne siit pas un

mot de cette langue, et que la dame de Bourg-Saint-Andeol, qui

vit encore, apprendra en lisant ces memoires que le Dunning

anglais qu'elle a presque viol6 il y a quarante ans est I'illustre

Jean-Jacques. Rousseau a mis son nom en toutes lettres, appa-

remment par reconnaissance, ou de peur que Dieu, k qui il des-

tine ce beau livre, ne put pas le deviner.

II resta quelques mois a Montpellier. II prevint M"* de Wa-
rens qu'il passerait Thiver a Bourg-Saint-Andeol, afin « d'etre

plus pr^s de sa ch^re maman » (cette galanterie n'est pas dans

les Memoires, mais dans les lettres imprimees). Cependant il lui

prit des remords; il trouva qu'il n'etaitpas trop juste d'employer

I'argent de M'"* de Warens a sedivertir avec une autre. D'ailleui's,

la dame de Bourg-Saint-Andeol avait une jolie fille, dont Rous-

seau etait sur de devenir amoureux. II prit done le parti tr^s-

sage de retourner a Chamb^ry, et il ne se crut pas m^me oblige

d'avertir la dame de Bourg-Saint-Andeol qu'il avait change d'avis.

Rousseau part done pour Chambery, annonce son arriv^e, et

s*attend que, suivant son usage, M""* de Warens aura pri^par6

une petite f6te pour le recevoir. Point du tout, il trouve tout

tranquille dans la maison ; il monte en tremblant k la chambre

de M de Warens. « Ah! te voili, petit! j*en suis bien aise, u

fut toute la reception ; elle n'dtait pas seule ; un ganjon perru-

quier 6tait aupr^s d'elle ; Rousseau I'avait dejd rencontr^ dans la

maison ; alors il y 6tait 6tabli, et Rousseau apprit par la bonne

M"*" de Warens qu'il avait succ6d6 a M. Claude Anet. Rousseau

vouluthasarder une representation sur ce qu'un ca;ur qu'il croyait

k lui.... « Mais, mon ami, lui dil M"* de Warens, vous 6tiex

absent. » Elle lui proposa ensuile de vivre comme du temps de

Claude Anet, mais Rousseau ne put s'y rt^soudre ; il se jela aux

pieds de M"' de Warens, prit le Ion d'un hdros de roman, dil

qu'il ne voulait point, par un indigne partage, dtehonorer Tautel
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ou il avait sacrifie, avilir Tobjet de son adoration et deson amour.
^me ^Q Warens, forcee de choisir, prefera le perruquier. G'est k

cette epoqueque Rousseau s' eerie : « A7ne cdeste, quies actuel-

lement daiu le sein deLieu^ pardonnesifai reviU tes faihlesses'^

sois sure que s'il a exists des femmes plus chastes, du moins il

n'y a jamais eu 6!dme plus pure. )> Cela est beaucoup mieux dit,

mais en voil^ le sens, et j'ai retenu les mots essentiels que je

souligne. Peu de temps apr^s cette aventure, Rousseau fut place

h Lyon comme gouverneur des enfants de M. de Mably, fr^re de

I'abbe de Mably ; on lui donna le soin de la cave. Dans cette cave

il y avait du vin d'Arbois tr^s-joli, qui devint trouble ; Rousseau

sechargeade I'eclairciretmanquason coup; mais levin gate pour

les autres ne I'etait pas pour lui, il en volait de temps en temps

des bouteilles qu'il buvait en secret, en mangeant des gateaux et

en lisant un roman ; car, quelque bon que put lui paraitre du vin

vole, il lui etait impossible de le boire sans gateaux et sans livres.

Les bouteilles accumulees dans sa chambre le trahirent, on lui

Ota la clef de la cave. Peu apr^s, ayant eu le bonheur de trou-

ver un moyen nouveau de noter la musique, il quittaM. de Mably,

et apres avoir ete prendre conseil de M'"^ de Warens, que le

perruquier achevait de miner, il vint a Paris presenter son ou-

vrage a I'Academie des sciences, ne doutant pas qu'il n'y eut la

de quoi I'enrichir et le couvrir de gloire. Telle est la vie de Rous-

seau jusqu'a trente ans. II serait difficile de deviner, en la lisant,

que c'est le commencement de I'histoire dun philosophe mora-

liste.

— iNous attendions une seconde representation de la trage-

die d^Azemire^ de M. Ghenier, pour avoir I'honneur de vous en

rendre compte *. Si la petite supercherie a laquelle I'auteur s'est

permis d'avoir recours n'a pu sauver son ouvrage a Paris du sort

qu'il avait trop de raison de redouter, la chute en a et6 cepen-

dant beaucoup moins humiliante sur ce dernier theatre qu'elle ne

Tavait ete sur celui de Fontainebleau : on a continue de I'annoncer

plusieurs jours sur toutes les affiches, et Ton pensait que I'au-

teur n'avait suspendu les representations que pour y faire des

changements ; mais il aura senti sans doute que les changements

ne suffisaient pas pour en assurer le succes, et il n'a pas voulu

\ . Voir pr6c6demment, page 485.
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abuser plus longtemps de I'esp^ce depolitesse que les Com6diens
croient devoir a tous les auleurs tombes, dont le caraclfere ou la

reputation m^rite quelques egards. II vient de retirer d6cid6-

ment sa pi^ce et de I'afliche et du theatre. L*esp6ce de cel^brit^

qu'elle a obtenue par sa chute m^rae nous a faif d^sirer de nous

en procurer la lecture.

Cette piece offre une des plus faibles conceptions, quant au

plan, que nous ayons vues depuis longtemps au Theatre-Fran<jais^

Elle ressemble k toutes celles qui offrent des amantes abandon-

n6es ; mais c'est moins k ces ressemblances, que M. Chenier

s'est attache surtout k deguiser, qu'il doit imputer la chute d^Az^-

mire qu'a une conduite mal tissue, dont I'inter^t, toujours le

m^me, ne pouvait, par la fastidieuse repetition des meraes situa-

tions, que decroitre d'acte en acte. Quinault sut tr^s-bien eviler

tous les ecueils de ce sujet. Dans son Annide^ le chef-d'oeuvre

de cepoete lyrique,s'il ne presente qu'une seule foisRenaud avec

Armide, ilpeint leur amour descouleurs les plus passionn^es ; tout

ce que se disent ces amants respire I'ivresse, le delire de leur

bonheur; c'est par I'expression mtoe de ces sentiments qu'il

prepare I'interet du sacrifice que Renaud va faire d'une passion

si vive, et du sublime desespoir d'Armide. Mais Quinault s'esl

bien garde, comme I'a trop fait M. Cheiiier, de faire quitter Ar-

mide par Renaud, pour la lui faire reprendre et la quitter encore;

le chevalier danois I'entraine malgre4ui pendant I'absence d'Ar-

mide; et si, rappele par ses cris et retenu par elle, ce heros

reparait, c'est pour consoler Armide en lui parlant encore d'un

amour qu'il n'immole qu'a la gloire, et que ce sentiment m^me ne

saurait eteindre; c'est malgre lui qu'on I'arrache des bras d'Ar-

mide expirante. M. Chenier a cru pouvoir faire mieux que Qui-

nault, et cet essai, comme on le voit, lui a mal rc^ussi. 11 n'a pas

6t6 plus heureux dans le rdle de Soliman, calqu^ sur celui

d'larbe de la Didon de M. de Pompignan; 11 a craint encore que la

ressemblance ne fiit trop marquee; le rival dedaign6 par Didon

d^ploie toujours, dans cette trag^die, un caract^rc noble et m6me
imposant; le soudan qui le remplace dans AzHnirc n'est qu'une

esp^ce d'imb^cile qui veut toujours s'cn aller et qui restc tou-

jours, dont le rdle plus qu'insignifiaut, ne sert pas mOmc k ralcntir

la marche de Taction. C'est bien plus k ces d^fauts qu'k des

ressemblances qu'il etait impossible de dissimuler que M. Ch6-



520 CORRESPONDANCE LITTfiRAIRE.

nier doit attribuer le sort desastreux que vient d'eprouver coup

sur coup Azhnire sur le theatre de la cour et sur celui de la

capitale. Nous osons croire seulement qu'on a traite k Fontaine-

bleau cette premiere tragedie d'un jeune homme de vingt-deux

ans avec un dedain trop decourageant. Le style de cet ouvrage,

sans offrir jamais une touche originale, ces expressions trouvees,

ces vers crees d'un seul jet, a paru en general d'une facilite

heureuse et d'un gout assez simple; il y a dans son dialogue

une sorte d'abondance naturelle qui le garantit presque toujours

du luxe de ces sentences parasites, de ces maximes vagues, de

ces lieux communs qui remplissent si souvent le vide de la sc^ne

dans nos tragedies modernes. G'est moins la couleur qui manque

au talent de M. Ghenier que le dessin, 1' invention, ce sentiment

des effets dramatiques que le travail donne si rarement, et que le

talent d'ecrire ne remplace jamais.

11 a, dit-on, quatre autres tragedies recues a la Comedie-

Francaise ; il faut esperer que les deux legons qu'il a regues du

public, pour Azimire et pour le Page suppose^ lui apprendront

a travailler plus difficilement.

— Voyage en Pologne^ Bussie, SuMe, Banemarck, etc.,

par M. William Coxe, membre du college royal de I'universite de

Cambridge, etc., traduit de I'anglais, enrichi de notes et des

eclaircissements necessaires, par M. P.-H. Mallet, ci-devant pro-

fesseur royal a Gopenhague, etc. ; ouvrage orne de cartes g6o-

graphiques et portraits. Quatre volumes in-8^, a Geneve.

Le succes qu'avaient eu lesLettres sur la Suisse ne pouvait

manquer de faire accueillir avec empressement ce nouvel ouvrage

de M. Goxe; on y retrouve le m^me ton de simplicite, de candour,

des faits curieux, interessants, des observations qui annoncent

un esprit sage, beaucoup d'exactitude et d'impartialite. Quelques

lecteurs lui ont reproche I'emphase un peu bourgeoise avec

laquelle il s'est permis de parler de I'accueil dont les differents

souverains a qui il a eu I'honneur d'etre presente ont daigne

I'honorer; mais comment ce leger ridicule pourrait-il faire ou-

blier tout ce que son livre offre d'ailleurs d'inter^t et d'instriic-

tion ? Ge n'est pas la partie descriptive qui est la plus etendue

;

des digressions historiques occupent au moins les deux tiers de

ce nouveau Voyage. Nous ne pouvons dissimuler que M. Goxe

s'est beaucoup plaint, pendant le voyage qu'il vient de faire ici,
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de Textr^me liberty avec laquelle son traducteur avait dispose de

son ouvrage ; il nous paralt cependant assez bien demontre qu'en

general nous n'y avons rien perdu ; M. Mallet a toujours rattenlion

d'avertir des changements qu'il a cru devoir se penneltre, et

d'en expliquer le motif ; il nous paralt dilTicile qu*on ne soit pas le

plus souvent de son avis. Les additions les plus iraportantes que

nous devons a M. Mallet regardent principalement le Danemark

;

or M. Coxe avoue lui-m6me, dans la preface de son ouvrage,

que c'est I'article de son livre le moins complet, et c'est assur6-

ment celui que I'historien du Danemark pouvait suppleer de la

mani^re la plus interessante. Son morceau sur la revolution de

1660 nous a paru fait de main de maitre. Le Voyage en Norw^gc

est un tableau absolument neuf ; peut-etre y remarque-t-on quel-

ques reflexions un peu hasardees, mais il y r^gne aussi un ton

plus facile et plusanime que ne Test ordinairement celui de Tau-

tcur ; ce morceau se ressent de I'age ou il a ete fait, c'est en 1755;

M. Mallet etait fort jeune alors. Le long sejour qu'il a faitdepuis

en Danemark, ses liaisons avec des personnes tr^s-instruites,

I'ont mis en etat de rectifier ses propres observations et de les

etendre; mais, quant a la forme epistolaire qu'il avait donn^e

d'abord a ce petit ouvrage, il a cru devoir la conserver, et nous

pensons que ses lecteurs lui en sauront gr6.

— Essai sur quelqiies changements quon pourrait faire dis

(iprhent dans les lois criminelles de France, par un honn^te

hoynme qui, depui.< qiiil connait ces lois, nest pas bien stir

de Ji'Slre pas pendit un jour. Brochure in-S**. Le titre de cette

petite brochure est peut-6tre ce qu'elle olTre de plus piquant.

Les changements que I'auteur propose paraissent dictes, en

general, par un esprit de justice et d' humanity, mais ils ne sent

ni discutes, ni approfondis, ni presentes m6me d'une mani6re

bien neuve; ce sont les id^es que Ton a d6j4 vues dans

les M6moires de M. Dupaty, et dans les pamphlets de M. le

marquis de Condorcet. 11 conclut avec le premier « que ceux

qui redoutent tant qu'a force de vouloir mettre rinnocence en

8iiret6 on ne laisse trop de coupables impunis, devraient sc sou-

venir qu'un innocent ne peut ^tre condamn6 sans qu'il n'^happe

un coupable ».

On altribue ce petit 6crit au corate de Lally-Tollendal.



522 CORRESPONDANCE LITTl^RAIRE.

EPIGRAMME

SUR M. DE RULHifeRE, DfiSIGNh^ POUR REMPLIR LA PLACE VACANTE

A L'ACAD£mIE par la MORT DE l'ABB£ DE BOISMONT.

Quoi ! de Rulhifere on a fait choix

!

Quoil Rulhi^re ^ rAcad6mie!

Hier, c'6tait une 6curie,

Aujourd'hui, c'est pis, c'est un bois.

— Zdie dans le desert, par M"® D..., c*est-^-dire par

M^^ Daubenton. 2 gros vol. in-8°.

Zelie est jetee par une tempete sur une ile qui parait deserte,

mais comme il serait difficile de peindre une femme aussi aban-

donnee de la nature entiere que Test Robinson Crusoe, on lui

donne d'abord dans cette solitude une amie, et c'est Nina qui

a ete sauvee avec elle du naufrage ; on a grand soin ensuite de

pourvoir k tons leurs besoins de premiere necessite ; au bout de

quelques annees, on fait retrouver a Zelie son amant, etc.

Les cent premieres pages du livre sont assez ennuyeuses,

mais si on a le courage de continuer, on finit par y trouver des

details agreables, des situations et des evenements attachants,

quoique depourvus le plus souvent de vraisemblance. On a

beau s'apercevoir que ce sont des fictions dont I'auteur vous

entretient, I'imagination s'en amuse, et quelquefois le coeur en

est attendri. Le style de M"'^ Daubenton est, en general, assez

soigne, mais on lui desirerait plus de nature), plus d'abandon,

plus de facilite.

— II est aise d'imaginer qu'un 6venement aussi interessant

que I'assemblee des notables, convoquee pour le 29 de ce mois,

occupe tons les esprits. Les bons citoyens, ceux meme qui avaient

montre quelque prevention contre le caract^re ou les vues du

minist^re actuel, osent en concevoir de grandes esperances ; ils

reconnaissent, dans Tintention qui en put faire adopter le projet,

un des plus beaux mouvem'ents de lame bienfaisante et patrio-

tique de notre jeune monarque. Les frondeurs, qui se sont impost

la triste loi de ne croire ni au bien ni a la vertu, sont forces de

convenirque le ministre qui en a con^u la premiere id^e ne

pouvait former un coup de parti plus heureux, si ce n'est pour

affermir son credit, dumoins pour lui donner plus d'eclat, ets'assu-
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rer par la mtoe une retraite plus glorieuse. 11 n'y aqu'une igno-

rance grossiere, lesprejuges de I'esprit de parti ou la defiance plus

ombrageuse encore de Tesprit de corps qui aient pu voir avec

quelque inquietude la convocation d' une pareille assembl^e. Quoi

qu'il en soit, on a juge a propos de rassurer k cet ^gard toutcs

les opinions, en laissant repandre dans le public la note que

voici ; sans avoir rauthenticit^d'unecritdmanedugouvernement

in^nie, on ne saurait douter qu'il n'en ait approuve la publicity :

(( L'assemblee des notables du royaume, qui n'avait pas 6l6

convoqu6e depuis pr6s de deux si^cles, sera un 6venement bicn

interessant pour la France. Ce n'est pas pour obtenir dessecours

en argent que le roi la convoque ; c*est, au contraire, un p^rebien-

faisant quiveutconsulter sonpeuple sur unplan vaste et sage qui

doit faire le bonheur de la nation. Parmi les r^sultats de ce plan,

on pent compter : 1" Tabolilion de plus de cinquante millions

d'imp6ts sur la classe la plus pauvre du peuple ; 2° plus d'ega-

lite dans la contribution k la chose publique; 3** une grande

diminution dans les frais de la perception ;
4** Tabolition des

entraves et des droits a Tinfini dont le royaume estherisse, ainsi

qu'une grande amelioration dans les gabelles.

« II resultera aussi de cette assemblee une sanction natio-

nale de la dette publique. Le tableau qui serapresenie oITrira une

6galit6 entre la recette et la depense, quoique, dans cette der-

niere, soientportes les soixante millions de remboursement annuel

qui, dans vingt ans, ne subsistera plus, ainsi que des rentes via-

g6res, dont I'extinction se fera avec une somme pareille dans le

m6me laps de temps. Cet ^venement sera un des plus beaux et des

plus touchants du r^gne de notre monarque, et fera coimaltre la

sagesse et la superiority de son ministre dans les fmances. »

Quelque douces et consolantes que soicnt les csp^rances que

ce precis olTre aux voeux dc la nation, on la connattrait bien peu

si Ton pouvait penser qu'elles fusscnt capables d'en imposcr a

cette gaiety maligne qui sc joue egalement et du bonheur et du

malheur publics. En France, le meilleur des rois ne sera pas

moins en butte k ses trails que ne le serait le plus injuste des

tyrans. Les couplets, les sarcasmes, les facetics de loutc esp^ce

sont dans tous les temps le hochet favori dc ce peuple enfant.

Qu'on lui fasse du bien ou du mal, en rire est son premier

besoin :
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II peste, il crie,

Et tout finit par des chansons.

IN'a-t-on pas vu des placards ou I'on annonce que la grande

troupe de M, de Calonne donnera, le 29, la premiere represen-

tation des Fausses Apparences^ des Bettes et des Mt'prises?

N'a-t-on pas ajoute que, si les acteurs hesitaient dans leur role,

I'auteur se chargerait lui-meme de les soufller? N'a-t-on pas dit

encore qu'un des objets les plus curieux de la prochaine assem-

blee serait un discours de M. le due de Ghabot sur Teconomie,

traduit en francais par M. le due de Laval? M. le due de Ghabot

est connu par la prodigalite de ses depenses; M. de Laval par

un jargon tres-original, parce qu'avec assez d'esprit naturel, ses

idees et ses expressions ne marchant jamais de concert, il ne

cesse de faire les coq-^-l'ane du monde les plus ridicules. La so-

ciete de M'"** de La Valli^re est dans T usage de lui donner toutes

les annees, pour ses etrennes, de superbes presents en parfi-

lage. Ne s'est-on pas avise de lui donner cette annee une table,

au milieu de laquelle sont deux ou trois gros chats entour^s

d'animaux de toute espece, decores de mitres, de cordons, de

rochets, et faisant de la bouillie, etc., etc.? Quelqu'un ecrivait

I'autre jour a M"*' la duchesse d'Enville : « Que pensez-vous de

I'assemblee des notables? » Voici sa reponse :

Moi, je n'augure pas bien

D'un choix qui n'est pas le mien.

Ges paroles sont tirees de la Fausse Magic,

On donnait derni^rement a Versailles, au theatre de la ville,

une representation du roi Theodore^ opera de Paesiello, que les

privileges de 1'Academic royale de musique ne nous permettent

point de voir a Paris. Au moment ou Theodore exprime si natu-

rellement sa detresse et I'embarras ou il se trouve, une voix du

parterre lui criatout haut : « Que n'assemblez-vous les notables? »

On voulut saisir I'homme soupgonne de s'toe permis une plai-

santerie aussi indecente; mais la reine, pr^sente au spectacle,

eut la sagesse et la bonte d'empecher qu'on ne donnat plus de

suite et plus d*eclat k une pareille impertinence en la punissant

comme elle Teut merile.

Tous les jours Ton entend citer quelque nouvelle gaiete de
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ce genre; mais de semblables folies, a force d'etre communes,

ne sent plus heureusement d'aucun elTet. Le bien qui doit se

faire se fait egalement; la nation ne perd pas Thabitude de rire,

et, bien ou mal a propos, rire est toujours une assez bonne

chose.

— On vient de reimprimer le Proch- Verbal de ce qui s*est

pass^ II VassemhUe des notables tenue au palais des Ttiileries en

Vannie d626, sous le n^gne de Louis XIII. C'est, comme Ton

salt, la derni^re dont le resultat, comme I'observe le president

Ilenault, « fut d'accroitre le credit du cardinal ». Les discours

que Ton tint dans celte assemblee ne sont gu6re remarquables que

par le ridicule de Teloquence qui etait alors k la mode. On

irouve dans le discours du garde des sceaux de Marillac, panni

beaucoup d'autres traits egalement sublimes, la belle compa-

raison de la statue de Memnon, dont Moli^re s'est permis d'en-

richir depuis la superbe harangue de M. Thomas Diafoirus. 11 y
a quelques bonnes vues dans le discours de M. de Nicolai, pre-

mier president de la chambre des comptes, mais le m^me mau-

vais gout : I'^pargne de Sa Majeste y est comparee k la mer Me-

diterranee, et les chapitres de depenses intitules contants, aux

goufTres des Charybdes, « lesquels engloutissaient les vaisseaux

tout a coup, en sorte qu'il n'en restait non plus de marque que

si jamais ilsn'eussent ete sur mer ». Le compte rendu dans cette

assemblee par M. d'Effiat, le surintendant des finances, prouve

seulement que cette partie de 1'administration 6tait envelopp^

alors de myst^res impen^trables
;
que c'6tait un chaos auquel

personne n'entendait rien, si ce n'est quelques traitants qui abu-

saient de I'ignorance univereelle pour accumuler des fortunes

(•normes. Ce qui nous a le plus frapp6 dans ce proc^vcrbal,

c'est la distance prodigieuse qu'il y a du discours du cardinal

de Richelieu a tous les autres, m6me pour le style ; on le croirait

d'un autre si6cle.

Le proc^s-verbal de la prochaine assemblee sera sans doutc

un monument plus digne des regards de la post^ritc, el par

r importance m6me des objets qui doivent Toccuper, et par le

progres des lumi^res rdpandues depuis quelques annexes avec

tant de sagesse et tant d'inter^t sur toutes les parties de Tadmi-

nistration, et particuli6rement sur celle des finances. II y a eu

des si^cles ou les lettres et les arts ont brills avec plus de gloire

;
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mais peut-6tre serait-il diflicile de citer une seule ^poque oii la

philosophie ait ete appliqu^e plus heureusement, oii Ton ait

porte plus loin toutes les connaissances utiles a la societe, ou
tous les droits, tous les titres de Thumanite aient ete soutenus

avec une plus grande force d'eloquence et de raison, ou les

maitres du monde aient donne enfin de plus gi-ands exemples

de patriotisme et d'amour pour leurs peuples.

— On a donne, le 7 decembre, sur le theatre de I'Opera, la

premiere representation des Horaces, trag^die lyrique m616e

d'interm^des, en trois actes. Le poeme est de M. Guillard, I'au-

teur dUphigdnie en Tauride^ dJSlectre et de Chimine, La mu-
sique est de M. Salieri, dej^ connu en France par celle des

Danaides.

Le sujet de cet opera, le mtoe que celui de la tragedie des

Horaces de Corneille, est assez connu.

Dans un avertissement qu'on lit a la t^te du poeme des Ho-
races

J
Ton examine si, comme Font pretendu quelques journa-

listes, on ne doit pas transporter sur la sc^ne lyrique les sujets

que nos grands maitres ont deja traites sur la sc^ne frangaise.

Tout ce que dit I'auteur pour combattre cette assertion avait

dej^ ete justifie par les succ^s des deux Iphigdnie^ d'Alcestey

de Didon^ d'Aiidromaque et de Chimhw^ mais ce qu'il ne dit

pas, ce qu'il aurait du sentir, et que la chute de son opera des

Horaces n'a que trop prouve, c'est que des tragedies dont I'in-

ter^t est fonde essentiellement sur les sentiments d'un heroi'sme

trop austere sont peu propres a un theatre consacre particuli^-

rement a la musique. C'est par cette raison que les tragedies

grecques, et surtout celles qui ont ete embellies par le genie de

Racine, reussiront toujours plutot sur le theatre de I'Opera que

celles que la grande ame de Corneille a puisees dans I'histoire

romaine. Au reste, si Ton peut reprocher k M. Guillard un choix

si peu fait pour reussir au theatre d'Armide et de Didon, il y a

de plus grands reproches encore k faire au musicien : M. Salieri

a paru, dans cet ouvrage, generalement fort au-dessous de la

musique des Danaides, et cette impression n'est pas sans doute

d'un augure trop favorable pour la musique de Tarare^ dont on

sait que I'a charge M. de Beaumarchais.

— Les nouveautes se succ6dent si rapidement sur le theatre

de la Comedie-Italienne, que, si nous voulions en donner une

\
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analyse d^taill^e, toute Tetendue de nos feuilles y pourrait k

peine sufTire ; nous nous bornerons ainsi a rappeler le plus suc-

cinctement qu'il nous sera possible le canevas de celles qui ont

I

eu quelque succ^s; nous ne ferons qu'indiquer le sujet des

autres.

Les M^prises'par ressemblance, donn^es k Paris, le 16 no-

vembre, n'y ont pas 6t6 tout k fait aussi bien accueillies

I

qu'elles I'avaient ^te k Fontainebleau. Les paroles sont de M. Pa-
' trat, I'auteur du Foil raisojviable, de fHeureuse Erreur^ etc.; la

musique de M. Grelry.

Nous ne nous arreterons pas k relever les d^fauts que pr6-

sente cet ouvrage. Les deux premiere actes ont 6te re^us de la

mani^re la plus favorable, et le succfes de cette bagatelle eut ^t6

complet si le public n'avait pas ete fatigue de I'obscure raultipli-

cite d' incidents qui pr^c^dent le denoument. On a su gre k

M. Patrat d'avoir motive, encore plus que ne I'a fait Regnard, les

m^prises qu'occasionne la ressemblance de ses Mi^nechmes^ en

ajoutant k celle de la figure celle de I'uniforme ; cette intention,

beaucoup de mouvement, et quelques mots heureux semes dans

les dialogues des deux premiers actes, y repandent assez de

gaiete.

Quant k la musique, on y a applaudi ce caract^re spirituel

qui distinguera toujours le talent de M. Gretry ; mais le public

a paru Vapercevoir souvent, dans cet ouvrage, de I'esp^ce de

negligence avec laquelle il travaille aujourd'hui tout ce qu'il

fait; on regrette que ce charmant musicien, dedaignant irop le

soin de sa gloire pour ne s'occuper que de sa fortune, au lieu de

soigner ses productions, ne songe plus qu'i en multiplier le

nombre.

Le 14 d^cembre, on a donn6, sur le m^me th^tre, la pre-

miere representation de CScile^ com^die en irois actes et en

prose, m^l^e d'ariettes. Les paroles sont de M. Descoinbles, dont

le nom n'6tait connu encore par aucun autre ouvrage. Celui de

Tauteur de la musique, M. Davaux, T^tait ddj^ par celle de Tlu^o^

dore *, et plus avantageusement par plusieui-s morceaux de sym-

phonie tr6s-agr6ables, surtout par des quatuors pleins de grAce

et de facilite.

i. Voir prec6dcinmoDt, p. 130.
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C'est Ci^rilia, le roman de miss Burney, moins attachant par

I'interet meme des situations que par le developpement d'un

grand nombre de caract^res tr^s-piquants et tr^s-vari^s, que
M. Descombles a cru pouvoir transporter sur la scene avec

succ^s.

Cette pi^ce n*a eu aucun succ^s ; k peine s'est-elle soutenue

jusqu'^ la fin. La marche embarrass6e de 1'intrigue et les conti-

nuelles invi'aisemblances qu'ellepresente ont excite de frequents

murmures. L'auteur de C^cile n'a pas vu sans doute que cette

multiplicite d'evenements qui plait, qui attache dans un roman,

ne pent avoir le meme interet au theatre, ou Ton est force de

les faire succeder avec une rapidite qui en altere trop sensible-

ment la vi'aisemblance. Cette reflexion pent s'appliquer encore au

caractere des trois tuteurs, qu'il etait egalement impossible de

developper et de rendre piquants par leurs contrastes comme
ils le sont dans le roman. Ces defauts, qui ont surtout decide la

chute de C^cile, n'ont pas ete rachetes par la musique de

M. Davaux ; celle des couplets chantes par Brigs est peut-etre la

seule qui ait le caractere qui convenait aux paroles ; le reste de

cette composition a 6te trouve aussi vague que Test ordinaire-

ment la musique de symphonic. Les airs, presque tons d'un

meme ton, d'une mtoe couleur, ont paru encore se rapprocher

souvent des formes de I'ancien opera-comique. La pretention des

accompagnements, dont M. Davaux s'est flatte de couvwr cette

sorte de reminiscence, n'a pu sauver a son ouvrage I'air vieux.

Fair pass6, de tous les torts celui qui se pardonne le moins en

fait de musique comme en fait de modes.

— Lettres ci M. Bailly sur lldstoire primilive de la Grtce
,

par M. Rabaut de Saint-l^tienne. Un volume in-8% 1787.

M. Rabaut de Saint-]5tienne est le fils d'un fameux predicant

du Languedoc. L'objet de ces Lettres est de prouver que les

plus anciens monuments de I'histoire grecque sont purement

allegoriques
;
que ces allegories, m^connues ou.mal interpretees,

ont ete la source des erreurs religieuses et historiques des ages

suivants; que 1'astronomic ayant 6te la grande occupation

de ces premiers peuples, ils en parl^rent dans leur langage

figure, et que, la clef de ce langage ayant ete perdue, la physique

du ciel est devenue celle de I'histoire. L'auteur a fait une appli-

cation plus particuli^re de ce systeme a la fable de Phaeton, a
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celles des Persee, du sanglier d'firimanthe et de la Toison d*or.

Ce syst^me, comme Ton sait, n'est pas neuf; M. Court de Gebe-

lin, I'auleur du Monde primitif^ I'avait embrass^ avec toute la

chaleur et toute la bonne foi de son imagination, et pei*sonne

sans doute n'avait plus que lui le genre d'^rudition et de saga-

cite necessaire pour soutenir ou pour developper une pareille

idee. M. Rabaut de Saint-litienne nous paralt digne de marcher

sur ses traces; son ouvrage est plein de savantes recherches, de

d^veloppements heureux ; nous craignons cependant qu'il n*y ait

dans toutes ces discussions beaucoup de savoir perdu, et beau-

coup d'esprit employe assez inutilement. II est diflicile de

s'occuper longtemps de semblables recherches sans 6tre tente

de les pousser trop loin, ou de suppleer par des hypotheses

purement ing6nieuses le peu de clarte qu'offre k la critique

la nature meme des monuments qu'on s'est engage a expli-

quer. Apr^s s*6tre beaucoup moque des theologiens qui s'obsti-

naient a voir dans les moindres circonstances de I'histoire du

vieux Testament des types, des myst^res profonds, de sublimes

allegories, ne pourra-t-on pas reprocher k nos philosophes

d'emprunter precisement la m6me logique pour commenter

aujourd'hui les plus anciens monuments de I'histoire profane?

Le langage figure fut sans contredit le premier langage des

hommes; mais, obscur d6s son origine, il ne doit pas ^tre aise

d*en determiner le sens apr^s tant de si^cles, encore moins de

demSler avec justesse, dans ces conditions primitives, ce qui

appartient purement k I'histoire d'avec ce qui ne pent appartenir

qu'4 la fable, et de distinguer encore dans la fable ce qui n'esl

qu'oratoire ou po^tique d'avec ce qui pouvait servir de voile a

quelque verity physique ou morale. On ne saurait trop se d^fier

d'une science si obscure, et par la mdme si arbitral re. fl est tant

de choses qu'il importe si peu de savoir ! mais ce qui importe

toujours, c'est d'adopter le moins d'crreurs possible, et de ne

pas perdre son temps et ses soins k chercher de la raison dans de

vaines folies, ou k vouloir expliquer ce qui fut toujours fait pour

demeurer inexplicable. La manitre d'^crire de M. Rabaut de Saint-

itienne ne manque point d'une sorte d'el^gance, mais cetlc ele-

gance a souvent un air de recherche qui la rend precieusc el pe-

nible.

— M. de Calonne etait k jouer, I'autre jour, au trictrac ; il

XIV. 3i
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entendit M. le vicomte de Segur qui fredonnait au coin de la

cheminee ce vieux couplet :

Voulez-vous savoir le souverain bien?

Cest de manger tout, de ne laisser rien,

Voir les fillettes,

Boire du bon,

Envoyer ses dettes

A colin-tampon.

« Voudriez-vous bien, moncher vicomte, me donner I'adresse

de ce monsieur ? »

— Parmi cette foule de calembours et de jeux de mots qu'on

entend repeter tons les jours sur I'assemblee des notables, nous

ne nous permettrons d'en citer qu'un seul, qui a du moins le

m^rite d'etre exact et gai. L'on pretend que M. Gobelet, avant

d'etre pourvu de la dignite de premier ^chevin, etait un fort

honnete marchand bonnetier; il se plaignait a un ami de I'em-

barras ou il allait se trouver pour remplir dignement son role

dans I'assemblee des notables. « Ce que je vous conseille, ma
foi, lui r^pliqua celui-ci, c'est de parler bas et d'opiner du

bonnet, »

— Extrait des registres de VAcadbnie royale des sciences

du 22 novembre i786. Rapport des commissaires chargds par

VAcademie de Vexamen du projet d'lin nouvel Ilotel-Dieu,

imprime par ordre du gouvernement. A Paris, de I'lmprimerie

royale. Brochure in-A*', de 128 pages.

Ce rapport a ete redige par M. Bailly, de I'Academie frangaise

et de celle des sciences, I'auteur de VHistoire de Vastronomie

^

des Lettres sur VOrigine des sciences^ sur VAtlantide, etc., etc.,

le meme a qui nous devons dejk un excellent rapport academique

et qui, malgre la folie dominante alors, fit la plus grande sensa-

tion, I'examen des guerisons miraculenses du docteur Mesmer et

de sa sublime doctrine.

L'ouvrage que nousavons Thonneurde vous annoncer aujour-

d'hui a ete regarde generalement comme un des plus parfaits

mod^es que Ton puisse citer dans ce genre; la clarte, Tevidence

des raisons en fait toute la force, et la mesure, la moderation avec

lesquelles on les developpe aux yeux des lecteurs, loin d'en

affaiblir Teffet, semblent I'augmenter encore. 11 en resulte une
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soite de pei-suasion plus ferme et plus entralnante; on n'y trouve

pas un mouvement, pas une image, pas un seul mot donne 4

TeloqueDce, mais, en suivant Tauleur avec I'int^r^t qu'il inspire,

on ne peut meconnaitre, m6me dans les details de la discussion

la plus tranquille, 1'accent pur et vrai d'une 4me douce et sen-

sible ; le coeur se sent vivement emu et lui rend gr4ce encore de

tons les menagemeuts qu'il a du prendre pour ne point le

d^chirer.

Le memoire sur lequel le roi a consulte 1*Academic est celui

de M. Poyet, architecte et controleur des baliments de la ville,

dont nous avons eu I'honneur de vous rendre compte dans le

temps *. Dans ce memoire on 6tablit : !• la n^cessite de trans-

ferer I'Hotel-Dieu; 2* on y expose un projet de construire cet

h6pital dans Tile des Cygnes.

Pour se mettre en etat de donner leur avis sur ce projet, les

commissaires charges de I'examiner ont cru devoir commencer

pai' connaitre les hopitaux existants k. Paris. En consequence ils

en ont visits plusieui*s ou ils ont ^te admis sans aucune diflicult^

;

mais que pensera-t-on de la singularite de nos usages et de nos

institutions en apprenant que nialgre I'ordre du roi, nialgre les

recommandations de M^' I'archeveque et de M. le premier pre-

sident, il ne leur a pas ete possible de voir I'llotel-Dieu? « Nous

avons desire de connaitre le plan du local, les dimensions des

salles, le nombre des lits qu'elles renferment, le nombre des

malades re^us et le nombre des morts, mois par mois, depuis

dix ans. Nous avions besoin, dit-il, de ces elements, nous les

avons demandes et nousn'avons rien obtenu. »

Aux connaissances de detail qu'ils n'ont pas pu se procurer,

ont suppiee en partie les observations faites par M. Tenon, Tun

des commissaires, qui a demeure plusieurs ann^es k I'lIOlel-Dieu

en qualite d'el^ve en chirurgie, les mesures locales prises par

M. Poyet, les etats des bapt^mes, des naissances et des morts de

la ville et des faubourgs de Paris qu'on imprime chaque ann^e

et ou se trouve le nombre des malades entres a I'lIOtel-Dieu et le

nombre des morts ; c est sur les extraits de ces etats depuis 1720

jusqu'en 1785 qu'ils ont fonde leurs calculs.

Les trois questions que I'examen des commissaires se propose

i. Voir proc^cmmcnl, p. S97.
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de r^soudre sont : 1° L'Hotel-Dieu est-il un hopital suffisant pour

la ville de Paris? 2" Est-il commode? S"* Est-il salubre?

L'auteur d'un ouvrage avoue par 1'administration de I'Hotel-

Dieu ne porte le nombre journalier et moyen des malades

q\ik 2,300; les lettres patentes de 1781 a 2,500. Ce dernier

nombre paratt fonde sur une Evaluation assez exacte, mais en

comparant le rapport qu'i'l y a entre les malades recus a 1' hopital

de Lyon et la population de cette ville, avec celui qui doit exister

naturellement entre la population de Paris et le nombre de ses

malades, les commissaires de I'Academieont estime que les nom-

bres des habitants de ces deux villes etant comme 1 ^ A, Paris

a besoin d'un hopital capable de recevoir 4,800 malades pour

ofTrir a la mis^re des ressources pareilles a celles que lui ofTre la

ville de Lyon ^ Vu les plans de rilotel-Dieu actuel et 1' extension

qu'on se propose de leur donner, il parait que les secours qu'on

pent en attendre, meme quand il sera augmente, se reduisent a

deux mille tout auplus; c'est assez prouver, sans doute, quelle

est son insuffisance.

Ici M. Bailly entre dans les details les plus interessants sur

le danger d'entasser un si grand nombre de malades dans la

meme salle et d'en placer jusqu'a six dans le meme lit. « Que

ces lits, dit-il, ne contiennent quelquefois six malades, c'est ce

dont il n'est pas possible de douter; le fait a ete avance par les

administrateurs memes de I'Hotel-Dieu, dans un memoire public

en 1767 contre ceux de I'Hopital general. Le 6 Janvier de cette

annee, la salle Saint-Charles avait 3/iO malades; 28 lits au

moins contenaient chacun !i personnes. Sans doute des gens

en sante, qui seraient au nombre de 3A0 dans une meme salle et

couches quatre dans un lit, seraient fort mal k leur aise. Nous

ne cherclions point a emouvoir, nous ne voulons exposer que

des faits et des calculs ; mais c'est un fait que si des gens en

sante avaient droit de se plaindre de cette affreuse situaiion, les

malades doivent en ^tre repousses et n'y etre amenes que par le

desespoir. C'est un fait que, quelle que soit I'insensibilite des

mis^rables que la n^cessite y condamne, cependant le spectacle

des maux dont lis sont de toute part environnes, et dans le lit qui

1. L'hopital de Lyon peut recevoir 1,200 malades, et la population de cette ville

est de 150 a 100,000 iines. Suivant M. Necker, cclle de Paris est de 6i0 i

680,000. (Meister.)
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les avoisine et dans leur propre lit, ajoute au sentiment de leurs

maux. G'est un fait que les morts y sont m^^s dans le mtoe lit

avec les vivants, et quand cette association des malades dans un

m6me lit ne ferait que rendre plus fr^quentes les meprises des

rem^des et des aliments, ce danger sufllrait pour en proscrire

Tusage. Mais k ces raisons et aux reclamations de Thumanit^ se

joignent des raisons physiques qui devoilent d*autres inconv6-

nients, et nous demandons qu'il nous soit permis de les develop-

per. On nous pardonnera des details que T importance du sujet

rend necessaires.

« Qu'est-ce qu*un lit en general et surtout un lit de malade?

Cest un lieu de repos pour la nature soufTrante et un moyen de

sommeil pour la nature que les soufTrances out I'atiguee. L'homme

n*a qu'une mani^re de reposer son corps, c*est de mettre tous

les muscles destines aux mouvements volontaires dans un ^tat

de relachement. Un homme debout ne repose point, parce qu'il

est oblige de se maintenir en equilibre, et que, le poids de son

corps portant sur les pieds, il faut que presque tous les muscles

soient en action. L'homme assis est en partie en action et partie

en repos; les muscles inferieurs sont dans le relachement, mais

ceux du tronc et de la t^te sont en action.

« Pour que le repos soit absolu et compiet, il faut que toutes

les parlies du corps soient appuyees et supportees de mani^re

que les muscles n'aient rien k faire pour le soutenir. G'est pour-

quoi la position horizontale est la plus favorable au repos, c'est

pourquoi un lit qui c^de k la pression du corps et ou le corps se

moule repose plus que le coucher d'un plan inflexible. Mais ce

ii't'st pas tout, il faut encore que les membres soient n^chis.

Toute tension est le resultat d'une action; il n'y a pas de vt^ri-

table repos oil il y a tension. Ainsi un lit n'est pas simplement

fait pour qu'un malade puisse s'y coucher et s'y elendre au be-

- »iii, il doit olfrir la facilite de cet 6{aX de flexion indispensable

I l'homme qui se repose et encore plus k l'homme qui souflfre.

On doit y respecter I'inaction oil la douleur Toblige de se tcnir,

11 6vitant de le heurter par des mouvements inconsideres. Mais

cttte inaction n'est que momentan^e; il a besoin de changer de

position, non-seulemenl pour relAcher ses difli^rents muscles,

mais encore pour pr6venir les elTets d'une longuc compression
' la m^me partie. Un lit de trois pieds pour un seul homme
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suflit k ces destinations, un lit de quatre pieds quatre pouces n'y

suffit pas lorsqu'il est charge de quatre ou six personnes.

« Le relachement des muscles ne produit que le delassement

du corps, le sommeil am^ne le repos de I'esprit, I'oubli des maux

et la consolation. Quand il ne servirait qu'a Toubli niomentane des

maux, il serait precieux au malheureux, il serait pour lui le pre-

mier des remedes. Mais s'il suspend le sentiment de la douleur,

s'il favorise Teffet des medicaments, s'il hate le retour a la sante,

qui, plus que I'indigent, a le droit de le reclamer, I'indigent

presse de guerir pouraller nourrir sa famille et servir sa patrie?

Mais comment dormir dans ces lits a deux que Ton surcharge

de quatre et six malades, ou chaque malade a tantot treize pou-

ces et tantot huit et demi d'espace, ou il ne saurait 6tre que sur

le cote, ou il ne saurait se tourner sans heurter celui qui le

serre, sans reveiller en lui le sentiment de la douleur?

(( Ge n'est pas assez que ces grands lits soient une source de

degouts et de malaise, otent le repos et le sommeil, ils troublent

encore la marche de la nature. Dans ces lits ou sont couches

quatre et six hommes dilTeremment malades, differemment

echauffes par leurs maladies, il se forme une chaleur moyenne

resultante des malades, et qui n'est ni la chaleur des uns ni celle

des autres. L'homme qui a besoin d'une chaleur douce est en-

llamme par la fievre brulante de son voisin, celui-ci Tarrose et

le refroidit de sa sueur ; en meme temps la sueur critique de ce

fievreux est troublee et lui-m^me est refroidi par I'attouchement

de celui qui n'est pas a son degre de chaleur. Get etat de trouble

mutuel dure jusqu'a ce que la temperature moyenne soit etablie

et que les malades aient pris un degre de chaleur qui ne leur

est point naturel et qui leur est contraire a tons. Gette chaleui

devient insupportable en ete, et surtout pendant la nuit, et, en

multipliant les degouts, elle est encore un supplice pour ceux qui

ont le malheur de porter k I'Hotel-Dieu quelque delicatesse et d'y

conserver quelque sensibilite.

»

Si nous devons craindre d'arr^ter plus longtemps vos yeu\

sur des images si aflligeantes, comment ne pasbenir l'homme de

bien qui a eu le courage de les considerer dans toute leur hor-

reur et de suivre avec une attention si scrupuleuse tant de details

si penibles et si importants? Gomment ne pas le benir encore

d'avoir fait une application si utile et si louable des lumi^res
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que nous devons aux progr^s que la physique et la medecine

ont fails de nos jours? Oh! combien la science inspire d'atten-

drissement et de respect, alors qu'on la voit consacr<^ ainsi au

soulagement et a la consolation des miseres humaines

!

Ce n'est pas assez d'avoir prouvo tons les inconv^nients de la

disposition actuelle de I'Hotel-Dieu, M. Bailly montre encore ceux

du plan suivant lequel on a propose de I'agrandir en accouplant

les salles ou en accumulant les etages. Sans parler du plus pres-

sant, du plus terrible des dangers qui doit faire renoncer k ce

projet,le risque du feu, il fait voir qu'il aurait toujours plusieurs

\ices essentiels absolument contraires a la salubrite, c'est la con-

fusion, la mauvaise disposition des departements et I'infection de

I'air. II ajoute que I'Hdtel-Dieu 6tant devenu n^cessairement le

receptacle d'un grand nombre de maladies contagieuses, il est

de la prudence et de I'humanite d'une sage administration de ne

pas le laisser subsister au centre de Paris. « Nous ne savons pas,

dit-il, jusqu'a quel point ce foyer pent repandre les vapeurs de

la contagion dans la ville, mais le public sait qu'on lave tons les

jours dans la Seine les linges de ces malades, et il pense que les

eaux peuvent en charrier des particules morbifiques ; il en r6-

sulte un objet d'inquietude ou tout au moins de degoAt pour

les citoyens. »

II n*6tait, comme Ton voit, que trop ais6 de d^raontrer com-

bien la disposition actuelle de I'Hotel-Dieu devait 6tre incom-

mode et insalubre, mais voici malheureusement des preuves en-

core plus terribles. M. Dionis, demonstrateur d*anatomic sous

Louis XIV, observe qu'i Paris le trypan est assez heureux, et

encore plus i Versailles, ou Ton n*en meurt presque pas; mais

les tr^pan^s, dit-il, perissent tous a rilolel-Dieu de Paris, k cause

de rinfection de Fair qui agit sur la dure-m6re et qui y porle la

pourriture. II y r^gne presque continuellement des dpidemii^s

sur les femmes en couches, etc.; et, tandis qu'k I'hdpital d'lulim-

bourg il n*y a qu*un mort sur 25 1/2, k celui du Sainl-Bspril,

k Rome, 1 sur 11, k celui de Lyon 1 sur 13 2/3, k I'hdpital de

la Chants, a Paris, 1 sur 7 1/2, k rH6tel-Dieu on en compte

1 sur h 1/2,

Aprds avoir rendu justice au talent et aux vucs estimables

qu'annonce le projet de M. Poyet, qui avail 6f}k <^te propose par

M. Turgot en 1737 et renouvelc depuis par MM. Caqu6, Rcynier



536 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

et Panseron en 1772, MM. les commissaires ont trouve dans

I'execution de ce projet de grands inconv6nJents. Le premier de

tons est que Tile des Cygnes, ou Ton voudrait placer le nouvel

liopital, est en grande partie inondee dans les debordements de

la riviere, et que quand meme des travaux, qui seraient fort

dispendieux Tauraient mise k Tabri de ce danger, elle resterait

encore fort exposee au brouillard et k I'humidite, etc.

En reflechissant sur les moyens de secourir les pauvres ma-
lades, M. Bailly s'arrete aux trois suivants : « Le premier moyen,

dit-il, est de les traiter chez eux-m6mes; le second est de les

recevoir dans un hospice ou ils seraient trait^s en comraun ; le

troisi^me est de les r^unir en nombre dans un ou plusieurs

grands hopitaux. » Le premier demanderait un partage des re-

venus de I'Hotel-Dieu entre les differentes paroisses de Paris.

On ignore si ce partage est praticable, et Ton croit qu'il aurait

des inconvenients. A combien d'abus ne serait pas sujette la dis-

tribution des rem^des et des aliments ? S'il y avait un prix fixe

pour la journee des malades, ce prix serait trop fort pour les uns

ou trop faible pour les autres. En voulant etablir un prix moyen,

la compensation ne pourrait se fairequ'au detriment d'une partie

des malades.

Les hospices fondes dans chaque paroisse ne pourraient gu^re

etre places ni construits suivant de bons principes. Le nombre

des lits en etant necessairement borne, ils seraient pour ainsi dire

sans ressource pour les mauvaises ann6es, ou le nombre des

malades est considerablement augmente ; les pauvres des cam-

pagnes voisines ne trouveraient plus d'asile. Des hommes que

des revers ont conduits k la mis^re vont comme inconnus a

rH6tel-Dieu,et rougiraient d'etre vus dans un hospice. Une mal-

heureuse fiUe, honteuse de sa faiblesse, irait-elle a I'hospice de

sa paroisse? II faut surtout dans ce dernier cas favoriser le desir

de se cacher qui est un reste de moeurs ; il faut tendre une main

secourable a la faiblesse pour empecher les crimes. Gette consi-

deration appartient a la politique comme a la morale. 11 y a des

traitements, des operations qui demandent ou un local vaste ou

des mains habiles, exercees et surveill^es par un chirurgien con-

somme ; c'est ce qu'on ne pent reunir que dans un grand hopi-

tal. Enfin la derni^re raison qui necessite un hopital communest

celle des maladies contagieuses. Le local dont on pourra disposer
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dans des hospices particuliers n'aura jamais assez d'^lendue pour
separer ces maladies; etant melees avec d'autres, on reproduira

tous les maux qui resultent a IHotel-Dieu de tous ces melanges.

« Ces considerations, ajoute M. Bailly, nous deteraiinent i

preferer le troisi^me moyeu, celui d'un ou de plusieurs hdpi-

taux ouverls k tous les malades. Dans un grand fitat, les grands

etablissements semblent seuls lui appartenir, seuls ils ont une
masse qui resiste au temps et une importance qui se fait toujours

respecter. L'fitat qui les a eleves doit les soutenir, leur conser-

vation devient un devoir sacre, un devoir d'autant plus indis-

pensable que tout se passe au grand jour. Si I'hopital manquait

de fonds pour soulager les malades, I'edifice, en partie desert,

recevrait les maledictions du pauvre, et I'homme dur qui Tau-

rait ainsi ferme a la mis^re n'echapperait pas aux reproches de

la nation. »

Le dernier resultat de cet important examen est qu'il y a un

milieu a prendre entre un hdpital unique qui serait trop grand

et deviendrait une ville de malades, et vingt ou trente hospices

qui seraient trop petits. La necessite de retirer I'Hdtel-Dieu du

centre de Paris et celle de le placer aux extr^mites, jointe k la

consideration de la distance trop grande ou cet hdpital, plac6 k

une extremite, serait de toutes les autres, doit conduire k 6ta-

blir quatre hdpitaux dans quatre points choisis de la circonf6-

rence de Paris. On propose d'employer k cet objet deux con-

stinictions deja faites et qui sont de la dependance de I'lldtel'

Dieu : I'hdpital de Saint-Louis, au nord de Paris, entre les

faubourgs du Temple et Saint-Laurent, et ThOpital Sainte-Anne,

au midi, pr6s de I'Observatoire. On voit la possibilite d'en placer

un troisi^me avec assez d'economie au convent des Celestins,

pr^s r Arsenal, et le quatri^me au deli de Tficole militaire, vis-

i-vis les premieres maisons de Passy. On voudrait ne consener

de rilotel-Dieu que les batiments qui sont dans la Cit6 pour en

faire un asile k des blesses, k des malades qui ont bcsoin de se-

cours prompts.

Quant a la disposition int^rieure de ces nouveaux HApitaux*

on desirerait que les malades, qui oe seraient dans cliaque hd-

pital qu'au nombre de 1 ,200, n'occupassent que le rez-dtMrhaus-

s6e et le premier 6tage
;
que le rez-de-chau8s6e, suflisamnient

elevi^ au-dessus du sol, filt particuli^rement r^servt^ aux conva-
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lescents, qui font a peu pres un tiers des malades ; cet arrange-

ment leur faciliterait la promenade et Texercice de leurs premieres

forces en plein air.

Quant a la disposition generale des batiments, MM. les com-

missaires ne pensent pas que la forme circulaire adoptee par

M. Poyet soit la meilleure. Au lieu d'enfermer une cour par trois

ou quatre corps de logis, ils voudraient les developper, les isoler,

les espacer. En consequence, ils proposent que ces batiments

sclent des parall^les
;
que ces parall^les soient separes par des

cours et diriges de Test k I'ouest, afin que, les croisees donnant

du nord au midi, le vent du nord puisse rafraichir les salles pen-

dant I'ete et fournir un moyen de secher les planchers quand on

les a laves, et que 1'exposition au midi, en odrant d'autres moyens

de secher, procure aux malades un jour qui leur est toujours

agreable et une chaleur qui leur est souvent necessaire. II est a

desirer encore que les salles aient 24 pieds de large, qu'il n'y

ait jamais que deux rangs de lits et qu'on laisse dans le milieu

un passage de 12 pieds. On conseille de faire les couchettes en

fer *, et Ton insiste sur la n^cessite de garnir les lits de matelas

de laine et non de matelas de plume. On pense aussi qu'il sera

convenable que les planchers des salles soient dalles en pierre,

autant que possible, les joints degrades des carreaux formant

necessairement des creux ou se logent toutes sortes de mati^res

f^tides qui y fermentent. Qu'il y ait au moins des dalles sous les

lits et dans les ruelles, etc.

Ce que ce rapport a de plus doux et de plus consolant, c*est

rassurance touchante qui le termine.

(( Nous devons le dire a I'Academie, et nous tenons de M. le

baron de Breteuil lui-meme cette circonstance interessante que,

si le roi n'a encore rien statue a cet egard, il a pese dans son

coeur les interets de 1'indigence souffrante. II a senti qu'un grand

hopital est une grande calamite, et la bonte souveraine a eu la

pensee d'y substituer plusieurs grands hopitaux.

(( II faut que le pauvre le sache, le pauvre ne I'oubliera pas.

Ilfaut surtout qu'il se souvienne, lorsqu'il sera couche seul dans

ces hopitaux, qu'il le doit autant a la sensibilite de I'homme qu'^

la bienfaisance du monarque. »

1 . Comme dans tous les h6pitaux de Londres. (Meister.)
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— UAne jjrojneneury on Crites promenc par son ihtey (•fief'

d'centre pour servir dapologie an gont^ aux mfvurs, a Vesprit

et aux dh'ouverles du sidcle. Premiere Edition revtte, corrigfe

et prdMdc d'line preface ii la mosaique dans le plus nouveau

gout. Un volume in-8°, avec celle epigraphe : Deum adorare,

Begem, Patriam, mores summo studio colere, deinde arridere,

deridere, ridere. AvSinus Gallus. A Pampelune, cliez Di^mocrite,

imprinieur-libraire de son AlUgresse Sirdnissime Falot MomuSy

au grelot de la Folie; par M. Gorsas, de Versailles*.

G'est une longue critique des folies du jour, des Janots, des

Pointus, des Figaros, des enthousiastes de Cagliostro, de Mes-

mer, des ballons aerostatiques, etc. Mais c'est surtoutau style, ou

plutot, si on veut Ten croire,a I'ingenieux argot du sieur Caron de

Beaumarch ais, que Tauleur parait en vouloir essenticllement. Le

moyen qu'il emploie pour en faire ressortir la bizarrerie el le ri-

dicule n*est pas neuf ; c'est d*en rapprocher a tout propos les

tournures et les expressions les plus singuli^res et les plus ha-

sardees. On ne pent disconvenir cependant qu*il n'y ait dans cet

ouvrage, a travers un grand fouillis de lieux communs et d'inu-

tilites assez fastidieuses, quelques traits d'une satire fort juste

et d'une gaiete m^me assez originale. 11 faut avouer encore que

I'objet que I'auteur semble s'etre propose n'est rien moins que

d^raisonnable ; mais, comme on dit de Juvdnal qu'il avail sou-

vent defendu la verlu avec des amies propres a la faire rougir.

Ton pent dire de M. Gorsas qu'il a souvent defendu le bon gout

avec des armes propres a reffrayer.

— Le Bonhomme aux bonnes gens, ^pitre suivie de notes que

les bonnes gens liront. Brochure.

C'est une petite diatribe contre les moeurs cl la philosopbie

du jour. Si les idees du critique anonyme ne sonl pas bien neu-

ves, elles sont du moins assez raisonnables. Son style est souvent

vague et neglige, mais ses vers out quelquefois un tour heureux,

tels que ceux-ci

:

On salt tout k present, mdme sans y penser...

Au temple de m^moire on arrive en dormeusc...

i. Ce«t-li-dire habitant VcrMitlet, o6 il icnait uno pension. II ^tait n4 k Umofea

en 1745. U Courrier dt VeriailU$ d Paris el de Pari* d VtnaiUu, qu'ii rMi««A

plus tard, ne commenca it paraltro qu'cn 1789.
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L'<^goisme homicide a tout empoisonn6.

II n'est point de liens que sa main n'ose rompre,

Ou ne se touche plus qu'afin de se corrompre...

Vos femraes, bonnes gens,

Ont d'innocents plaisirs au sein de leur famille,

Et sont belles encor aux noces de leur fille, etc., etc.

— L'auteur des Mhnoircs de la princesse Palatine^ qui a

garde si longtemps Tanonyme et qu'on a cherche k deviner avec

tant de curiosite, a bien voulu enfin se faire connaitre : c'est

M. Senac de Meilhan, intendant de Valenciennes.

FEVRIER.

La comedie des Deux Nidces, representee le mercredi 7 Jan-

vier, sur le Theatre-Francais, est une ancienne pi^ce de Boissy,

qui eut quelque succ^s dans sa nouveaute, maisqui depuis long-

temps avait ete totalement oubliee\ Elle toit en cinq actes,

M. Monvel I'a reduitc en trois, et Ton a juge que ce n'etait pas la

reduire encore a beaucoup pres assez. Tons les personnages de

la pi^ce sont occupes a se tromper avec infiniment d'esprit, mais

sans qu'on devine trop pourquoi, sans qu'on puisse s'interesser

du moins au motif qui determine tout ce petit manege. Lucile

veut que la marquise declare la premiere qu'elle aime le cheva-

lier ; la marquise veut que ce soit Lucile qui avoue la premiere

qu'elle prefere le baron; et pour s'engager mutuellement a kis-

ser echapper cet aveu, I'une feint de recevoir les soins du che-

valier, I'autre d'aimer le baron. En inspirant de la jalousie ^ la

marquise, le chevalier se flatte de la decider en sa faveur, et par

la meme il sert le plus heureusement du monde les projets de

Lucile. Le baron seul est dans la bonne foi, mais son role est,

pour ainsi dire, hors de I'intrigue, si tant est qu'on puisse don-

ner ce nom a la tracasserie dont il s'agit. M. Monvel a eu I'art de

conserver les scenes les plus piquantes de Boissy ; il en a motiv6

plusieurs plus naturellement, et nous a paru rendre aussi le de-

1. Repr68ent6e le 24 Janvier 4737 et imprira^e la m6me annee.
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noument plus agreable en ramenant a !a fin le chevalier aux pieds

de la marquise, qui lui pardonne. Les principaux r6les de cette

coniedie out ete parfaitement bien jou^s par M"*' Contat, Olivier,

par MM. Mole, Fleury et Dazincourt.

— Le jeudi 31, on a donn6 sur le m6me ib^dtre deux acles

et denii de la Faussc Incomtance, comedie en cinq actes et en

prose, de M'"'' la comtesse de Beauharnais. Les deux premiers

actes ont ete assez bien recus; mais le troisi^me, sans 6tre ni

plus deraisonnable, nl plus ennuyeux, n'a pu obteuir du parterre

la mtoe faveur ou la m^me indulgence; on a force les acteurs

de baisser la toile, precisement au milieu de la sc^ne qui sem-

blait promettre quelque int^r^t, qui paraissait faite pour exciter

du moins la curiosite du spectateur le moins benevole.

Le sujet de ce drame, autant qu'une representatation aussi

tumultueuse nous a permis d'en juger, est pris d'un roman de

M. Dorat, intitule les Malheurs de Vineomtanre, Cest un jeune

homme qui, apr^s avoir conqu la passion la plus vive pour une

pei*sonne qu'il a connue au convent, apr^s en avoir obtenu I'aveu

le plus tendre, entraine dans le tourbillon du monde, la sacrifle

a I'empire factice qu'une femme adroite et coquette a su prendre

sur lui ; il est pr6t a confirmer ce paijure par des sennents 6ter-

nels, lorsque ses remords le ram^nent a Tobjet de ses premiers

vcEux, etc.

Ce qui a decide essentiellement I'infortune de ce pauvre

drame, c'est sans doute la langueur m6me de Taction ; lorsque

la pi6ce est tombee, c'est-a-dire vers le milieu du troisi^me

acte, la fm de I'exposition pouvait bien 6tre prevue, mais elle

n*etait point encore enti^rement achevde. Si le style de eel ou-

vrage n'est pas depourvu d' esprit, le dialogue n'en est pas du

moins assez piquant pour en faire pardonner la prolixit<^. 11 resle

une ressource de consolation a I'amour-propre de M"" de Beau-

harnais, c*est de penser qu'elle a ^t^ jug^e sans avoir et^ enten-

(lue. 11 est certain que I'instant choisi pour faire tomber sa piece

a paru deceler tr^s-visiblement le parti pris par la cabalc; nous

ne conseillons cependant point a I'auleur d'essayer d'en appeler

Du parterre eD tumulte au parterre attcntif.

II vaut encore mieux quitter le champ de bataille dc bonne

gr4ce que de s'exposer k le perdre plus ddcidement une seconde
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fois. Nos bons Parisiens, qui se piquent de tant d'egards pour

les femmes, en montrent bien peu pour les ouvrages qu'elles

risquent au theatre. CMie est, je crois, le seul de ce si^cle qui

ait reussi, encore le disputait-on a M*"® de Grafligny, comme

M. Le Brun a ose dispuler a M""* de Beauharnais les jolis vers

qui ont paru sous son nom dans plusieurs de nos journaux, et

surtout dans YAlmanack desmuses^,

— On a donne, le 8 Janvier, sur le Theatre-Italien, la pre-

miere representation des Dettes, op6ra-comique en deux actes*

Les paroles sont de M. Forgeot, I'auteur des Deux Oncles^ des

Amis rivaux^ etc.; la musique est de M. Champein, deja connu

avantageusement par celle de la MHomanie^ etc. Cette baga-

telle a ete accueillie favorablement, et le succ^s en eut ete plus

decide si les situations que presente le second acte eussent ete

mieux amenees. Le denoument a paru froid, parce qu'il est

non-seulement prevu, mais annonce de la maniere la plus posi-

tive des le commencement du second acte. On a trouve dans le

dialogue du naturel et de la gaiete. Quant a la musique, elle

laisse trop desirer cette originalite, cette force comique que

demandait le ton de I'ouvrage, et qu'on se plaisait a attendre

de I'auteur de plusieurs morceaux de la MHomanie,
— Dernieres Pens^es du roi de Prusse, dcrites de sa main^

a Berlin, 1787, brochure petit format de hi pages ^

« Ge petit manuscrit, dit-on dans une note, a ete vendu par

un hussard a un etranger qui etait a Potsdam pendant la mort

du roi; cet etranger a lu ce manuscrit a ses amis, il I'a pr^te,

et il lui en a ete pris une copie. » II est permis de douter de la

verite d'un pareil aveu, il est encore plus permis de douter de

I'authenticite du manuscrit; mais Ton est bien tente de croire

que si ces pensees n'ont pas ei6 ecrites par I'auguste main a

qui Ton ose les attribuer, il en est un grand nombre du moins

qui semblent n'avoir pu 6tre recueillies que dans ses derniers

ouvrages ou dans ses derniers entretiens ; on a ete jusqu'a pre-

sumer que quelqu'une des personnes qui avaient le plus sou-

1. On disait a cette occasion que cette [piece etait un rebut du portefeuille de

Dorat, que celui-ci avait abandonn6 h M'"^ de Beauharnais pour satisfaire sa

manie d'auteur. Lebrun ajoutait « que cette dame avait perdu I'esprit a la mort

de Dorat ». (Ch.)

2. Reimprim6e en 180C par les soins de M. Champelle, chirurgicn. (B.)
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vent le bonheur d'approcher de Sa Majesty pouvait avoir eu

rid^e d'employer ce cadre si naturel et si simple pour esquisser

les principaux traits de la vie et du caract^re de ce grand roi.

En voici quelques fragments qui pourront meltre nos lecteurs k

portee d'en juger par eux-m6mes :

« En reflechissant sur le bonheur des rois, je crois avoir ^ts

un des plus heureux. J'ai joui aniplement de toutes les facult^s

que la nature m'avait accordees; si j*ai eu quelques faiblesses

d*amour-propre, j'ai eu aussi des jouissances dans les dilTSrents

genres ou j'ai cherche des succes ; la poesie fran<;aise est ce qui

m*a donne le plus de peine, etde mes ouvrages ce sont ceux qui

passeront le moins k la posterite. Le temps le plus agreable de

ma vie a 6te celui ou, apr^s la paix de 48, qui assurait mes

conquetes, je pus me livrer aux soins du gouvernement, auquel

je voulais faire les changements et les reformes que me dic-

taient la raison et la philosophie... Je rendis les lois plus

simples, je facilitai les raariages, je favorisai ragriculture et les

manufactures, j'ajoutai encore a la liberte de conscience, j'intro-

duisis les f6tes a la cour, j'avais un bon Op^ra et une musique

excelleute
;
j'atlirai aupr^s de nioi les savants et les hommes

d*esprit : vivre en liberty avec des gens aimables a et6 le plaisir

auquel j'ai et6 le plus sensible ; c'est trop difflcilement celui des

rois....

« J'eus bientdt k souffrir de Tin^galit^ d'humeur de Vol-

taire ; il ne savait pas mettre certaines bornes k son esprit

;

j'avais rapproche les barri^res qui nous s^paraient, il voulut les

franchir; je vis que le despotisme des hommes de genie 6tait

encore pire que celui des rois; je fus oblige de I'dloigner; ce ne

fut ni pour mon linge sale qu'il avait k blanchir, ni pour les

b6tises de Maupertuis. Voltaire oublia que la familiarity d'un

roi ne va pasjusqu'a I'oubli de son amour-propre.

u J'ai em|)loy6 des Fran^ais dans le d^partement des finances,

comme [)lus habiles dans cette esp^ce de calculs ; d'ailleurs, il

est plus sur que des etrangei-s seront surveillt^s par des gens

jaloux de leur emploi et de leur nation. Je suis fAchd que

M. Necker se soit refus6aux invitations que je lui ai fait faire;

mon successeur pouiTa mieux que moi perfeclionner cclle partie;

s'il n'a pas la m6me faron de penser que moi, il aura au moins

le m^me hut...
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(( La nature ne m'avait fait que pour 6tre roi. Je n'ai connu

ni la cr.... de.... u (ici il y a trois mots effaces que Ton n'apu

lire) \ ni I'amitie, ni Tamour; j'ai estim6 la valeiir des hommes

par Tutilite dont ils pouvaient etre, et je n*ai mis de prix a leur

m^rite que celui qui etait necessaire pour Texciier....

« La religion protestante est celle qui convient le mieux a

tons les gouvernements. Son regime favorise le travail et la

population; elle s'accommode mieux avec toutes les autres

sectes; ses ministres sont sans importance, ils coutent peu, et

ils sont sans influence politique sur le peuple. Je ne comprends

pas une nation qui laisse jouir son clerge d'un revenu immense;

un prelat, dont le revenu pourrait payer et entretenir un regi-

ment, est une chose inconcevable pour moi. Aujourd'hui, crain-

dre le pape, I'Eglise et le clerge, c'est avoir peur des mouches

a la fm de I'automne

(( Placer le genie sur le trone est un travail penible pour la

nature ; et il lui faut des siecles pour Toperer. Je vois, parmi

mes contemporains, deux femmes au nombre de mes rivaux, et

je suis force de les admirer. Marie-Ther^se a illustre son r^gne

par des vertus et du courage. Catherine II, sortie d'une petite

cour, a porte sur le trone de Russie le genie de Pierre l*"", avec

plusde conduite, plus d'habilete et plus d'humanite....

(( Les nations qui font la guerre avec I'argent qu'elles em-

pruntent n'ont jamais la paix, elles ont toujours les dettes; a la

guerre des voisins succ^de la guerre des creanciers, et le tour-

ment du peuple ne cesse point. 11 est vrai qu'elles ont la res-

source des banqueroutes, ce qui arrivera une fois infaillible-

ment

(( Le prince royal, mon neveu, a I'esprit juste, I'ame ferme

et tranquille. Qu'il maintienne la puissance que je lui confie, et

son regne sera assez glorieux. 11 ne doit aspirer a aucune con-

qu^te; aujourd'hui etendre sa domhiation, ce serait I'affaiblir.

II attendra la reunion des margraviats d'Anspach, de Bareith et

de Schwed, et, dans I'avenir, il profitera de quelque circon-

stance favorable pour echanger les duches de Berg et de Juliers,

et le pays de Gloves, centre quelque partie du Mecklembourg....

(I On ne verra plus de longues guerres; les nombreuses

1. La crainte de Dieu.
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armees, les frais immenses qu'elles exigent, out bieniot epuiso

les plus grandes puissances *.... »

— Lc Souterrain, oil Mathildc, par miss Sophie Lee, Iraduit

de I'anglais, sur la derni^re edition-. Quatre volumes in-12. Ce

roman est, dans la mani^re de I'abbe Prevosl, une imitation de

(levelund; c'est I'histoire d*une fiUe de Marie Stuart et du due
de Norfolk, un tissu d' incidents romanesques, tristes, invrai-

semblables, niais dont I'enchainement a pourtant je ne sais quel

charme qui pent attacher des lecteurs qui aiment ce genre d'ou-

vrages. Ce qui nous a paru le plus revoltant dans celui-ci, c'esl

que, pour interesser a de vaines fictions. Ton s'est permis de

compromeitre, par les imputations les plus hasardees et les plus

atroces, un noni aussi auguste, aussi respectable que celui

d'filisabeth. La mort de sa rivale, I'infortunee reine Marie, excite

sans doute par elle-m^me assez de compassion et de regrets;

pourquoi y ajouter encore des circonstances qui en aggravent

I'horreur et le crime?

— On a donue, le mardi 30 Janvier, sur le theatre de TAca-

demie royale de musique, OEdipe ii Colone, tragc^die lyrique.

Le poeme est de M. Guillard ; la musique est un des deux

ouvrages que nous a laisses en mourant le cel^bre Sacchini. Le

public se porte en foule k cet opera
;
jamais aucun de ses ou-

vrages n'eut un succ^s aussi eclatant. Nous avons le regret de

penser qu'il ne I'eut point obtenu pendant sa vie, el que la ma-

ni6re dont la musique d'Ol^dipe ii Colone est accueillie est

moins une justice rendue au m6rite de cette composiuon qu'une

sorte d'hommage fun^bre donn^ k la memoire de I'aulcur.

Le sujet du poeme est pris dans les tiois derniers actes de

la Iragedie 6!OEdipe chez AdtmUe, de M. Ducis. Cost \'OEdipe

u Colone de Sophocle, un de ces grands monuments drama-

tiques que nous ont laisses les Grecs, el dont le thddtre lyrique

b'emparera toujours avec succte.

La sc6ne admirable d'Antigone el dOEdipe, au second acle,

1. Oq apprend dans rinstant qnc cc petit iVril, oA Ton avail cm recoonallro

des traces d*UD caracl6ro vraiment original, o«t de M. Coiioiaiil, do Goo^vc, Tauteur

de deux Jolis romans, Laure cl Wh UUrti tU Camtllt. vMi;i>iisa.)— SamuolCon*-

tanl, n6 en 1729, raorl en ilOO, avail oinbran*^ do iynuw huun* lo parti df« arroc*:

il fut lieutenant g^ndral au nervier de la llollandu; ami iiiliiue dc Voltaire, ii

pui.<«a dans sa soci^lA le goiil do-. Icttrc*, qu'il culUva avoc succ^. (Cii.)

2. Par P. Bernard d«' La Mai o.

XIV. 3-i
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celle du troisi^me ou le courroux implacable de ce p6re malheu-

reux se trouve aux prises avec les larmes suppliantes de sa fille,

et le desespoir de Polinice, offrent des situations trop drama-

tiques pour n'etre pas d'un grand effet sur quelque theatre que

ce puisse etre. M. Guillard en a tire le parti le plus heureux

;

mais le reste de son ouvrage a paru trop depouille d'invention

;

I'episode de I'amour de Polinice pour firiphile n'est point assez

lie a Taction principale ; il y tient, pour ainsi dire, encore moins

que celui d'Adm^te et d'Alceste, qui le remplace dans la trag6die

de M. Ducis, dont M. Guillard a conserve plusieurs vers. On a

blame I'un et 1'autre auteurs d'avoir place au milieu de Taction

le tableau d'OEdipe descendant du Gytheron, soutenu par Anti-

gone, qui, dans la tragedie grecque, forme Texposition du sujet,

et la plus sublime peut-etre que nous ait laissee Tantiquite, par

la grande clarte et I'interet puissant qu'elle repand au moment

meme sur Taction. Quelques personnes ont encore blame

M. Guillard de n'avoir pas employe le denoument de Sophocle,

imite par M. Ducis; mais nous croyons que celui qu'il a prefere,

s'il n*est pas aussi eclatant que les coups de tonnerre qui ecra-

sent OEdipe dans les deux tragedies, est d'un interet beaucoup

plus sensible et beaucoup plus favorable a la musique ; il se prete

aussi plus heureusement a la richesse de notre spectacle lyrique,

par les fetes et les danses qu'il appelle naturellement a la fm de

cet opera.

Quant a la musique, nous sommes eloigne de condamner le

succ^s que continue d'avoir celle d^ OEdipe ii Colone-^ nous

oserons seulement croire que celle de Renaud et de Chimhie

meritait au moins les memes applaudissements ; mais Sacchini

vivait encore, et ce magnifique succ6s ach^ve de nous prouver

que Ton n'est juste qu'envers les morts.

VERS ADRESSES AUX FEMMES SENSIBLES,

PAR M. SYLVAIN MAR^CHAL.

A vos bont6s on recommande
Un berger qui bien aimera

;

Pour son salaire il ne demando

(ju'un peu d'amour quand mai viendra.

C'est une bonne creature:
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Mais si persoDoe ne daignait

Partager les maux quMl endure,
Avant avril il en mourrait.

REPONSE D UNE FESIME SENSIBLE

ADX VERS DO BERGER SYLVAI.X.

Je savais bien depuis longtemps

Que les pinsons et les fauvettes,

Ivres d'amour quelques instants,

Au mois de mai contaient flcurettes;

Mais je croyais que les Sylvains,

Plus heureux dans leur destin^e,

Bergers, ainsi que les humains,

Faisaient I'amour toute Tannee.

EXTRAIT D*LNE LETTRE DE FLORENCE.

Le Nouveau Code criminel * public en Toscane ayant cause

le plus vif enthousiasme parmi les Florentins, ils ont fait une

>ouscription pour erigerune statue equestre en bronze au grand-

tluc de Toscane leur souverain. Ilfallait sa permission pour elever

un pareil monument, doilt les fonds ont 6te faits par une sou-

lipiion volontaire et erapressee; ils I'ont demandee, et Son

i. II s'agit ici du premier Code qui ait prt;par6 en Kuroi>c i'abolition do la peine

<!• mort, question si grave et si belle, qui, repoussee d'abordpar TAsMiiubl^^ cons-

liiiiante, nialgrd les 6nergique8 protestations des Lcpelletier Saint-FargeAO, det
'

'
port, des Pdtion, etc., fut adoptde plus tard par la(ion\t'ntioii naiionale qui, par

. dernier acte, proclama I'abolition complete do la peine do mort a la paii g^jii-

. Un des premiers actes de la domination de Bonaparte, premier consul, fut

iinuler le decret de la Omvention : en vain le tribunal do P6 el Doire et le Irl-

! rial d'appel de llonnes persist6rent-ils pendant longtemps k en demander le

iii.iintien.

'Juclquea hommes consciencieux, convaincus quo la M>cidlt^ n*a pas plus qu'un

• itlc particulier le droit d'attenter it la vie de Tbomme, ranienaient pcu k pcu

esprits a cette question, lorsqu'un des rcpri^Hcntants dc la generation nouvcllo

a de nouveau la voix en sa favour; mais la (Ihambro do 1K:U), que la pi>«iiVit<S

incapable d'envisager cette question du haul point do vuc uu uoin* ritO'

Uon nous a places et d'apprdcior I'eloquonte protestation de M. Virior de Tracy

I CiTeur des droits de ThumanittS n'cn accepta que ce qu'elle a d'spplicable aux

[Qttre mis^rablcs qui ont onsanglantc^ lo pays... II nc fani \\z* »:emir •eulemcnl

ce que cette coupablo mcsure qu'un magistrat integro vicul dc qualiflor de

rche inopportune peut avoir pour cflTet de rallumor la guerrv civile un Franc<%

encore de cc quVllo rcculcra pour longtemps poul-*^irv IVpoque oA U peliM

mort sera complutemcni nbolic. {Oclotfrt 4830.) (Ci|.)
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Excellence M. le comte Seralti, conseiller d'etat, a repondu k ce

sujet aux senateurs Ginovi, Aldobrandini, par la lettre suivante,

^crite au nom de ce souverain :

« Son Altesse Royale a vu la supplique par laquelle on lui

demande la permission de lui eriger une statue equestre ; elle a

ete informee d'ailleurs de Tempressement avec lequel son peuple

a concouru a former ce projet, a en faire les fonds, et du d^sir

qu'il a temoigne de voir executer une pareille entreprise. Son

Altesse Royale, qui dans I'affection et dans la reconnaissance de

ses sujets trouve la plus douce recompense de sa sollicitude

pour le bien public, a recu avec le plus grand plaisir et la plus

vive sensibilite cette marque recente et extraordinaire de leur

amour, et la maniere dont elle lui a ete ofierte honore autant le

caract^re de la nation que le souverain.

(( Elle ne refuse pas absolument un monument qui perpetue

la m^moire de ses soins paternels pour son peuple, et I'affection

reconnaissante et sincere avec laquelle ce m^me peuple y cor-

respond ; mais elle pense qu'une inscription en marbre blanc,

placee dans un endroit public, pent suffuse a cet objet.

(( Si ses sujets veulent cependant employer k quelque ou-

vrage les sommes offertes pour la statue qu'il n'accepte point,

il lui sera beaucoup plus agreable qu'on pref^re a un ouvrage de

luxe et d'ostentation quelque monument d'utilite publique, et

pour un monument de ce genre, Son Altesse Royale desire d'etre

comprise dans la liste des souscripteurs pour toute la somme

qui pourra manquer a son execution

.

(( Je vous fais part des intentions bienfaisantes de Son Altesse

Royale, en vous chargeant de les communiquer de la maniere la

plus convenable a tous ceux qu'elles pourront interesser ; et je

suis, etc. Sign^ : Seratti.

« De Pise, le 24 Janvier 1787. »

Voici I'inscription proposee pour cet auguste monument

:

Petro Leopoldo

Legum. Elruscarum. Domino

Inslilioi. Aquitalisaq. Adserlori

Pri?icipi . Merenlissim

o

Quod. Jure. Gladi

El bonarum. Proscriplione. Sublalis
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egibus. Ad. Adtnovendas. Civittm. Xoxcs
Et Privloriam, Cohibendain. Severitate/n

Sapienter. SancUis

Publicce. Securitali. Prospexerit

Florenlini

Xumini. Majestaliq. Ejus. Devoti.

Ad. Mem. Horninum. Sempilernam Gosner.

A. D. MDCCLXXXVI.

— Lettres mr rEgypte^ oil I*on o/fre le paraUHe des

mcturs anciennes et modernes de ses luibitants, ou Ton d^crit

Vital, le commerce^ Vaqrindlnre^ le goiivernement du pays ct

la descente de saint Louis it Damiette, tiri^e de Joiniille et des

auteurs arabes; avec des cartes giographiques^ par M. Savary.

Dedi6 a Monsieur, fr^redu roi. Trois volumes in-8<>. Nousdevons

deji au m^me auteur la Vie de Mahoniet et la meilleure tra-

duction du Coran,

Ces lettres, dont le style n'est pas exempt de mani^res et de

pretentions, offrent peu de vues nouvelles sur I'figypte, mais

elles confirment I'idee interessante que nous en avait donnee

encore derni^rement le baron de Tott dans le quatri^me volume

deses Mimoires, Onestelonne, apres avoir lu ces deux ouvrages,

qu'aucune puissance de I'Europe n'ait song6 k porter sur de si

belles contrees les vues de cette inquietude ambilieuse qui ne se

lasse pas d'aller conquerir d'une extremity du monde k I'autre

de nouvelles sources de puissance et de richesses. Si Tindustrie

humaine semble presque oublier de nos joui^s ce pays qui, apr^s

avoir 6t6 le berceau de toutes les sciences et de tousles arls,fut

• ncore pendant une longue suite de sifecles le centre du com-

iiHTce et pour ainsi dire la m^tropole de I'univers, il n'en paratl

p:i> inoins certain que les avantages que lui prodigua la nature

-ont toujours les m^mes; rien n*a pu alt^rer I'in^puisable f6con-

lit^ de son sol parce que les causes qui I'entretiennent se renou-

Nt'llent sans cesse; la puret6 de Tair qu'on y respire est si

ilubre que, malgr^ les rapports continuels de Constantinople

ivcc Moxandrie, ce n'est que rarement, quoique sans aucunc

precaution pour en d^fendre I'abord, que la pcslc parvient

jusqu'au Caire ou les chaleurs la font bientdl cesser el Temp^
< hent de p6n6trer jusque dans le Saide ; il est d'aillcurs reconnu

(ue les ros^ p^nelrantes qui tombent sur TF^gypleii Tapproche
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de la Saint-Joan detruisent k Alexandrie m^me jusqu'au germe

de cette maladie. Ce n'est gufere que sur les cotes de la Medi-

terranee et jusqu'a dix lieues dans les terres que les pluies sont

communes en l^gypte ; rarement elles s'^tendent plus loin. A

peine a-t-on dans I'annee au Caire deux heures d'une pluie

douce. Jamais le bruit du tonnerre ne s'y fait entendre, et les

orages, d'ailleurs peu frequents, se portent toujours dans la

partie elevee des deserts de la Libye et de 1'Arabic ou ils n'ont

rien a detruire. G'est ainsi (ajoute le baron de Tott) que tout

concourt a repandre sur I'figypte les plus precieuses favours de

la nature. Les oiseaux de tons genres et les esp^ces les plus

rares semblent s'y rendre en foule pour en jouir et reunir leurs

differents ramages a la gaiete des habitants.

IJn des objets que M. Savary s'est attache a developper avec

le plus de soin, c est la comparaison de I'Egypte ancienne et

moderne ; cette partie de son livre nous a paru deceler tout k

la fois une grande erudition et beaucoup de sagacite. U est entr6

dans de tres-grands details sur les pyramides, mais cet article

qui occupe pr^s d'un quart du premier volume n'est qu'une copie

de la description qu'en avait donnee M. Maillet. L'auteur arabe

qu'il cite avec le plus de complaisance est Abulfeda; nousn'avons

pas les connaissances necessaires pour decider s'il n'accordepas

quelquefois a cette autorite plus de confiance qu'elle n'en me-

rite.

La peinture qu'il fait des improvisatrices de ri5gypte,qu'on

appelle almies savantes, est sans doute assez curieuse, assez

singuliere pour meriter que nous en rappelions ici les traits les

plus remarquables ; ils prouveront qu'en Egypte, du moins, le

savoir ne rend les femmes ni begueules ni pedantes.

« Une education plus soignee que celle des autres femmes

leur a m^rite ce nom d'almees. Elles forment une societe cel^bre

dans le pays. Pour y etre recue, il faut avoir une belle voix,

bien posseder sa langue, connaitre les regies de la poesie et

pouvoir sur-le-champ composer et chanter des couplets adapt6s

aux circonstances. Leur memoire est meublee des plus beaux

moals* et des plus jolis contes. II n'est point de fetes sans elles,

1. Chants el^giaques oii Ton plcure la mort d'un h6ros ou les malheurs de

Tamour. (Meister.)
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point de festins dont elles ne fassent rornement. On les place

dans une tribune d'oii elles chantent pendant le repas ; elles des-

cendent ensuite dans le salon et y forment des danses qui ne

ressemblent point aux notres; ce sont des ballets-pantomimes par

lesquels elles representent des actions de la vie commune. Les

myst^res de I'amour leur en fournissent ordinairement les scenes.

La souplesse de leur corps est inconcevable. On est etonne de la

mobilite de leurs traits auxquels elles donnent 4 volonl6 Tex-

pression convenable aux r61es qu'elles jouent. Souvenl I'inde-

cence de leurs attitudes est port^e a I'excfes ; les regards, les

gestes, tout parle, mais d'une maniere si expressive qu'il est

impossible de s'y meprendre. Au commencement de la danse,

elles quitlent avec leurs voiles la pudeur de leur sexe. Une

longue robe de sole tr^s-l^g^re descend sur leurs talons; une

riche ceinture la serre mollement ; de longs cheveux noirs tresses

et parfumes flottent sur leurs 6paules; une chemise transpa-

rente comme la gaze voile k peine leur sein. A mesure qu'elles

se mettent en niouvement, les formes, les contours de leur corps

semblent se detacher successivement ; le son de la flute, des cas-

tagnettes, des tambours de basque et des cymbales r^gle leurs

pas et presse ou ralentit la mesure. Des paroles propres i ces

sortesde sc^ne les animent encore, elles paraissent dansl'ivresse;

ce sont des bacchantes en d^lire. C'est alors qu'oubliant toute

retenue, elles s'abandonnent enti^rement au desordre de leurs

sens, c*est aloi-s qu'un peuple peu delicat et qui n'aiinc rien de

voil6 redouble ses applaudissements.

« Les almees sont appelees dans tons les harems ; elles appreu-

nent aux femmes les airs nouveaux, les initient aux myst^res de

leur art et les instruisent k former des danses lascives. Ces fiUes,

dont I'esprit est cultiv6, ont une conversation agreable; elles

parlent leur langue avec puret6; I'habitude de se livrer a la

poesie leur rend familieres les expressions les plus douces, les

plus sonores; elles r^citent avec beaucoup de grace Les

Turcs eux-m6mes, les Turcs, ennemis de tous les arts, passent

des nuits a les entendre. »

Ell supposant que Ton puisse compter sur rexaclilude de

lous ces details, on en conclura sans doute que, si la bonne com-

pagnie en l^gypte laisse beaucoup k d6sirer, la mauvaisc du

moins paralt excellence.
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Quoi qu'il en soit, un pays ou loutes les productions de la

terre semblent acquerir un nouveau degre d'energie et de la

chaleur du climat et de la fecondite naturelle du sol; un pays

ou tons les niaux auxquels I'humanite est sujelte, sans en excep-

ter la peste, se trouvent adoucis par I'air salubre qu'on y res-

pire; un pays que sa situation et tons ses rapporls semblent

avoir destine a ^tre le centre de I'industiie, des arts et du com-

merce ; un pays enfin ou il ne tonne point, ou il ne pleut presque

jamais, ou les almees ont tant de charme et si peu de i)edan-

terie; ce pays que nous devons d'ailleurs considerer toujours

comme la premiere patrie des sciences et, qui plus est_, des

fables les plus respectables et les plus ingenieuses, me parait

bien digne d' attention. 11 Test d'autant plus qu'il est plus pr^s

de nous, et que nous allons chercher tous les jours aux deux

bouts du monde ce qu'il nous oflre depuis tant de siecles avec

infmiment moins de risques et de peines.

Qui ne reve quelquefois comme Guillot dans le Roi de Co-

cagne *? Mon reve a moi, m'a dit souvent le baron de Tott, mon
reve a moi, lorsqu'il m'arrive de regner, c'est de conquerir VV-

gypte et de lui rendre son ancienne splendeur. 11 n'est point de

contree au monde qu'il fut plus aise d'enrichir et dont la richesse

et le bonheur fussent plus utiles au reste de I'univers. Le choix,

qu'avait faille premier des conquerants, de la situation d'Alexan-

drie pour en faire la ville de toutes les nations ne prouverait-il

rien en faveur de nos reveries? et peut-on se rappeler I'idee du

plus vaste edifice que I'esprit humain ait jamais con^u sans en

rev^rer jusqu'aux moindres mines?

C'est une chose assez extraordinaire qu'une partie du monde

aussi voisine de notre Europe que I'Afrique nous soit encore si

peu connue. Ce n'est pas seulement I'interieur de I'Afrique que

nous ignorons presque enti^rement; nous ne connaissons pas

m^me toutes les cotes dont nous ne sommes separes que par la

Mediterranee. Le golfe de la Sydre entre le cap Mesurat et Ben-

gasi, presque vis-a-vis la pointe de Tarente, est regarde, pour

ainsi dire, par nos geographes comme une terre inconnue. II y a

des indices qui ont fait soupconner qu'un lleuve considerable

1. Guillot, qu'on a fait monter sur un tr6ne, s'y endort. « Que fais-tu la,

maraud? lui criele roi. — Je regne », repond Guillot. (Mfisteii.)
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devait se jeter dans le golfe et qu*a la faveur de son cours il

serait possible de penetrer facilement dans I'inlerieur des terres,

mais aucun navigateur n'en a tente encore la d^couverte, n'ayant

point eu d'interet assez puissant pour couvrir les risques; ceux

qui ont 6te pousses vers ces cotes par quelque accident y onl

peri ou se sont presses de s'en eloigner.

On vient de nous apprendre que le baron d'Einsiedel, gen-

tilhomme saxon, a obtenu du roi la permission de s'embarquer

avec deux de ses fr^res et plusieurs de ses compatriotes sur un

batiment fret6 par Sa Majeste qui le conduira au Senegal. Son

projet est de remonter le fleuve aussi haut qu'il lui sera possible,

de s*enfoncer ensuite dans les terres etd'aboulir dans I'Abyssinie,

d'ou, en descendant le Nil, il passera en %ypte et au Caire. 11

est a desirer que ce projet, aussi interessant qu'il est hardi,

s'ex6cute heureusement ; nous pourrions en esperer des connais-

sances et des lumi^res toutes nouvelles.

Apr^s avoir decrit avec tant de soin tout ce que la basse

figypte offre de plus reniarquable, il restait a nous faire con-

nattre egalement la haute Egypte, cette contree si celebre, dont

Alexandre, Cesar, Adrien, Severe et d'autres rois all^rent admirer

les anliquites. M. Savary part du vieux Caire pour courir la pro-

vince de Fayoum, la Theba'ide, les oasis, enfin cette partie de la

haute Egypte qui se termine k Sy^ne et qui confine a I'Arabie et

a la mer Rouge. C'est Herodote, Plutarque et Slrabon k la main,

que M. Savary voit et observe cette contree antique qui fut !e

berceau de tous les arts, de toutes les lois de notre continent

;

(Yoix nous viennent et notre sagesse et nos folies, nos premieres

connaissances, nos opinions religieuses, nos prejug^s el nos

fables de tout genre. 11 compare toujours ces debris qui subsis-

tent de tantde superbes monuments dans la province d'Arsino^ k

ceux de la t'ameuse Thebes aux cent portes, des tombeaux de

ces rois avec ce qu'en ^crivaient, il y a pr^s de trois mille ans, le

premier dcrivain de la Gr^ce et quelques autres philosophes qui

passferent plusieurs annexes en figypte pour s*inslruii*e des lois,

des nifpurs ci des arts d'un peuple dont tous les autres peuples

de r£urope ont suivi plus ou moins Tcxemple ct les le^D9.

M. Savary rapproche dans son ouvrage tout ce qu'on a 6crit

jusqu'i ce jour de plus raisonnable sur la theologie el le culle

des £gyptiens. II discule les opinions des savants qui ronl pr6-
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cede dans ces recherches. II dechire ce voile dont le cavalier

Bernin imagina, dans le si^cle dernier, de couvrir la t^le de la

statue du Nil, allusion aussi fine qu'ingenieuse a celui derri^re

lequel les pretres de I'ancienne I'^gypte derobaient au vulgaire et

Iears mystferes religieux et les hautes sciences dont ils elaient

les seuls depositaires. Dans cette foule de divinites de toute

espfece consacrees par la superstition egyptienne, M. Savary ne

veut voir que des signes representatifs des differents attributs

de rfitre supreme, ou des hieroglyphes destines a rappeler

tons ces phenomfenes merveilleux qu'amenait la revolution des

astres : rinduence si importante pour I'l^gypte des vents, celle

des crues du Nil, I'influence plus importante encore du beau

soleil qui Teclaire ; tous les bienfaits enfin qu'il a plu a la nature

de prodiguer a ces heureux climats. Nous croyons pouvoir etre

ici d'un avis different de celui de I'auteur. Rien ne prouve ni

n'annonce meme que la theologie ou la philosophie egyptienne

eut atteint au dogme sublime de 1' unite de Dieu. C'est la nature

qu'ils adoraient, ce sont les prodiges dont ils etaient entoures

qu'ils consacraient par un culte aussi varie que bizarre et supers-

titieux. Ce que les anciens historiens ont ecrit de plus precis et

de plus clair sur la religion de I'Jigypte, ces monuments memes
echappes aux outrages du temps, aux ravages plus destructeurs

des divers conquerants qui I'ont subjuguee, nous semblent d6-

poser centre I'opinion de M. Savary.

Rien de plus instructif et de plus curieux en mtoe temps que

ce que dit notre voyageur sur le climat de la haute lilgypte, sur

sa temperature, sur ses grands monuments, sur les canaux entre-

pris par les Pharaons, les Ptolemees et les successeurs de

Mahomet pour fertiliser cette terre dont le sol n'a besoin que

d'etre arrose pour etre feconde et pour faciliter en meme temps

les importations et les exportations d'un pays qui fut pendant

una si longue suite de si^cles 1' entrepot de tout le commerce de

I'Asie et de I'Afrique avec 1' Europe. M. Savary parcourt les revo-

lutions que le commerce de I'Egypte a ^prouvees depuis la

haute antiquite jusqu'a nos jours : sous les Pharaons, les Perses

et les Ptolemees qui avaient une marine puissante; sous I'em-

pire des Remains qui, guides par les lilgyptiens, penetr^rent

jusque dans le Bengale; sous les monarques du Bas-Empire, sous

la domination des Arabes, du temps enfin que les Venitiens
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s'^taient empares de ce commerce, qu*i!s ne purent conserver

lorsque les Portugais nous eurenl fraye le chemin des Indes en

doublant le cap de Bonne-Esperance.

M. Savary altaque et nous paralt detruire par des faitsTopi-

nion adoptee par un grand nombre d'ecrivains, notamment pan

M. Paw, que la peste est originaire d'tgypte et que ce fertile

pays est le foyer d'ou elle se repand dans toutes les parties de

I'erapire ottoman. II oppose a cette idee trop generalement

re^ue, et ses propres observations et Texperience de tous les

Europ^ens qui ont habite I'ligypte. C*est toujours k Tamvde des

vaisseaux partis de Smyrne et de Constantinople que ce fleau

commence a se manifester dans les ports de I'l'lgypte, gagne de

proche en proche, parvient a la capitale et remonte jusqu*a

Sy6ne. M. le baron de Tott fait dans ses Mhtwirca la m6me
remarque. Cependant les ravages que cette terrible ^pidiimie

exerce au grand Cairo sont quelquefois affreux; on y a vu perir

jusqu*a trois cent mille hommes en trois mois. Les figyptiens

n*emploient aucun des moyens qu'ils voient pratiquer par les

Europ^ens pour se garantir de ce fleau. Ellmoukadar, disent-ils,

cest la dcstindej et ils se laissent mourir en attendant les vents

du nord qui r^gnent en figypte aux approches du mois d'avril.

Ces vents detruisent la contagion qu'on ne voit ensuite repa-

raitre qu'en hiver et toujours, comme nous I'avons obseiT^, k

I'amvee des vaisseaux partis de Smyrne et de Constantinople.

M. Savaiy termine son ouvrage par le plan d'un voyage

aussi interessant qu* utile et pour le commerce et pour Tavance-

ment des arts. II propose de parcourir plusieurs parties de

I'Egypte peu connues jusqu'a present, de visiter les oasis, le

grand lac de Menzale, d'examiner les ruines qui se trouvent dans

ses lies, de sejourner a Sy^ne pour chercher le puits du solstice

et v^ritier Tancienne observation des ligyptiens, de parcourir

I'interieur de I'Y^raen, y recueillir des manuscrits et s*y instruire

d'un culte dont on dit que I'antiquil^ remonte jusqu'ii IsmaCl.

11 propose ensuite de se rendre jusqu*^ la Mecque, d'y demeurer

pendant le temps du p^lerinage, de rapporter de cette ville et de

M^dine des ouvrages et des connaissances inconnues en Europe,

de traverser I'Arabie Petr^e, TArabie D^ierte et de revenir par

Damas. On ne pent pas douter que ce voyage fait par un homme

qui r^unirait a une connaissance profonde de Tantiquiti^ celle
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des moeurs, de la religion et de la langue des Arabes ne pro-

duisit tout le fruit que M. Savary en fait esperer et personne ne

paraitplus fait pour Tentreprendre avec succ^s que celui a qui

nous devons I'ouvrage dont nous venons d'avoir I'honneur de

vous rendre compte. Mais de quelque utility qu'il put 6tre pour

augmenter la masse de nos connaissances, pour satisfaire notre

curiosite, il ne ferait rien pour le bonheur de ces peuples, il ne

rendrait point k la civilisation la plus belle et la plus fertile de

toutes les contrees; c'est la conqu^te de I'Egypte qui, seule, peut

la revivifier et cette conquete appartient k la puissance que ses

forces, la grandeur du genie qui les commande, sa situation et

I'ordre des choses, superieur a toutes les conventions politiques,

placeront tot ou tard sur le trdne de Constantinople.

FIN DU TOME QUATORZIEME.
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