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Fondée par des comédiens italiens sous le règne de Louis XIV et réouverte en 1716, 
sous la Régence, après une absence de dix-neuf ans, la Comédie-Italienne de Paris 
représente un cas unique dans le système rigide des théâtres parisiens sous l’Ancien 
Régime. Par rapport à la Comédie-Française et à l’Académie royale de musique, la 
Comédie-Italienne est un théâtre officiel, subventionné et protégé par le roi, mais 
dépourvu d’un privilège théâtral. Cette ambiguïté, loin de la contraindre, lui donne 
au contraire une liberté inattendue, liberté de sortir des règles classiques et d’occuper 
les espaces dramaturgiques laissés vides par les autres salles, prisonnières du cadre des 
monopoles. La Comédie-Italienne devient ainsi, à la fin du xviie siècle, mais surtout au 
cours du xviiie, le lieu le plus important de l’expérimentation théâtrale à Paris. À côté 
du répertoire italien à canevas, les Italiens proposent aussi des comédies françaises, de 
nouveaux genres et de nouvelles formes dramatiques, tels que la parodie, la comédie en 
vaudevilles, le ballet pantomime et la comédie mêlée d’ariettes. La Comédie-Italienne 
s’ouvre ainsi à la musique, à la danse, au chant, tout en gardant l’improvisation comme 
méthode de composition du répertoire italien et en privilégiant l’aspect visuel et 
spectaculaire de la production théâtrale. Elle propose, par ailleurs, un véritable terrain 
de discussion sur les théories du jeu d’acteur émergentes, celles qui se libèrent enfin des 
mailles de l’oratoire et de la poétique théâtrale et qui transposent sur un plan théorique 
les caractéristiques propres du jeu italien vis-à-vis du jeu français. 

Le présent volume est l’aboutissement d’un long parcours de recherche pluriannuel 
sur la présence des Italiens à Paris. L’approche interdisciplinaire et pluridisciplinaire des 
contributions permet de mieux appréhender les éléments administratifs du théâtre, les 
liens avec la politique culturelle française et l’apport des comédiens, des dramaturges 
et des musiciens italiens et français de la Comédie-Italienne. Celle-ci est envisagée 
ainsi dans son ensemble, en tant que théâtre binational pluri-spectaculaire, redevable 
d’un système précis de fonctionnement artistique, corporatif et artisanal : la commedia 
dell’arte comme production spectaculaire propre au théâtre professionnel italien qui 
englobe des champs performatifs extrêmement variés en suivant le goût du public pour 
les nouveautés et en dialoguant avec la tradition théâtrale française. De Riccoboni à 
Veronese, de Marivaux à Goldoni, de Favart à Piis, de Duni à Grétry, de Lelio le fils 
à Diderot, le volume trace le cheminement unique de la Comédie-Italienne dans le 
paysage de la création théâtrale d’Ancien Régime.
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LE NOUVEAU VAUDEVILLE À LA COMÉDIE-ITALIENNE : 
CONTINUITÉ ET RENOUVELLEMENT

Stéphanie Fournier
Sorbonne Université

À la Comédie-Italienne, la comédie à ariettes, petite comédie dont certains passages 
sont chantés sur des airs entièrement neufs, créés pour la pièce, a peu à peu pris le pas 
au xviiie siècle sur la pièce en vaudevilles, genre théâtral jugé léger, vulgaire, parfois 
indécent. Le vaudeville, qui existe en France depuis le règne de Charles VI, désigne à 
l’origine une « chanson à couplets portant sur des sujets satiriques ou badins », puis 
« les couplets qui se succèdent au sein d’un opéra-comique, en alternance ou non avec 
de la prose » 1. Le vaudeville au théâtre intègre, dans de petites comédies légères, des 
chants entonnés sur des airs connus ; il désigne aussi la chanson finale réunissant tous 
les personnages et concluant la pièce. La majorité des spectacles forains du début du 
xviiie siècle emprunte la forme de la pièce en vaudevilles. Les airs sont familiers pour 
le public, faciles à chanter, et le comique des pièces en vaudevilles provient souvent 
du décalage – qui permet par exemple d’insinuer un sens grivois – entre les paroles 
connues et les nouvelles paroles écrites pour la pièce. 

Cependant, après l’achat du bail de l’Opéra-Comique par la Comédie-Italienne 
en 1762, ce genre déprécié de la pièce en vaudevilles connaît une nouvelle vogue grâce 
à Favart qui crée le vaudeville pastoral ou villageois 2. Il trouve sans doute d’abord 
son succès dans la forme musicale populaire, qui facilite la mémorisation de certains 
passages, et à travers l’utilisation de personnages comiques connus de tous. Les 
spectateurs viennent autant entendre des acteurs chanter que les voir jouer, et l’on fait 

1 Nathalie Rizzoni, « Les spectacles de la Foire avant 1750 », dans Pierre Frantz et 
Sophie Marchand (dir.), Le Théâtre français du xviiie siècle, histoire, textes choisis, mises 
en scène, Paris, L’avant-scène théâtre, 2009, p. 159. On fait remonter l’origine du mot 
vaudeville à un certain Olivier Basselin, artisan au xve siècle dans le petit village de Vire. 
Ses chansons à boire étaient célèbres à Vire et dans le pays voisin, la vallée ou le val, 
et étaient appelées des vaux-de-vire, devenus vaudevilles, ou chansons qui courent par 
la ville.

2 Par exemple, la pièce à succès Annette et Lubin, de Charles-Simon et Justine Favart, 
Jean-Baptiste Lourdet de  Santerre et Jean-François Marmontel, comédie en un  acte 
et en vers mêlée d’ariettes et de vaudevilles, représentée pour la première fois à 
Fontainebleau par les Comédiens-Italiens (Paris, Ballard, 1762).
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plus attention à leur voix, à la justesse et à la clarté de leur timbre, au choix des chansons 
et à la manière ingénieuse dont les nouvelles paroles s’adaptent à d’anciens airs, qu’à la 
construction d’une intrigue théâtrale et à la densité des personnages théâtraux. 

Mais ce sont surtout les dramaturges Augustin de Piis, Pierre-Yves Barré et Jean-
Baptiste Radet qui s’emparent de ce genre ancien après le départ des comédiens italiens, 
et s’associent pour écrire des pièces en vaudevilles dans les années 1780, tentant de 
redonner à ce genre l’éclat qu’il avait au début du siècle 3. Ils font jouer de petites 
comédies en vaudevilles à la Comédie-Italienne, avant d’ouvrir eux-mêmes en 1792, 
rue de Chartres-Saint-Honoré, le théâtre du Vaudeville, entièrement dédié à ce genre 
de pièces. Les comédies en vaudevilles seront désormais nommées par métonymie 
des vaudevilles. Le théâtre du Vaudeville est l’un des plus appréciés à Paris à la fin du 
xviiie siècle ; il attire un public toujours plus nombreux et sera un des seuls théâtres 
secondaires à perdurer à Paris après le décret napoléonien de 1807 qui réduit le nombre 
de théâtres à huit et leur assigne à chacun un genre.

Il nous a semblé intéressant d’observer en détail deux pièces en vaudevilles jouées 
à la Comédie-Italienne dans les années 1780, années charnières pour le renouveau de 
ce genre. Nous tenterons de comprendre comment la Comédie-Italienne, qui prend 
désormais la direction d’un théâtre musical, a pu être le laboratoire d’un genre théâtral 
qui va rencontrer l’immense succès que l’on connaît sous la Révolution et l’Empire, 
comment ces dramaturges utilisent l’héritage du théâtre des Italiens, le mettent au goût 
du jour, le renouvellent pour créer un nouveau vaudeville, très joué sur toutes les petites 
scènes parisiennes. À la lumière de l’examen de deux vaudevilles caractéristiques des 
années 1780, Cassandre astrologue ou le Préjugé de la sympathie de Piis et Barré joué 
en 1780 4 et Les Docteurs modernes de Barré et Radet joué en 1784 5, nous mettrons 
en lumière les spécificités de ce nouveau vaudeville et la manière dont il utilise et 
transforme l’héritage dramaturgique de la Comédie-Italienne de Paris. Ces pièces 

3 Voir Andrea Fabiano, La Comédie-Italienne de Paris et Carlo Goldoni. De la commedia 
dell’arte à l’opéra-comique, une dramaturgie de l’hybridation au xviiie siècle, Paris, PUPS, 
2018, p. 45-48.

4 Augustin de Piis et Pierre-Yves Barré, Cassandre astrologue ou le Préjugé de la sympathie, 
comédie-parade en un acte et en vaudevilles représentée le 5  décembre 1780 à la 
Comédie-Italienne, Paris, Chez Vente, libraire des Menus Plaisirs du roi, 1781, en ligne : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5551113v.r=cassandre%20astrologue?rk=21459;2 
(référence abrégée Cassandre astrologue dans les notes suivantes de cet article).

5 Pierre-Yves Barré et Jean-Baptiste Radet, Les Docteurs modernes, comédie-parade en 
un acte et en vaudevilles, suivie du Baquet de santé, divertissement analogue, mêlé de 
couplets, représentée à la Comédie-Italienne le 16 novembre 1784 et le 26 février 1790, 
Paris, Brunet, 1784, en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k841523?rk=64378;0 
(référence abrégée Les Docteurs modernes dans les notes suivantes de cet article).

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5551113v.r=cassandre%2520astrologue?rk=21459;2
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k841523?rk=64378;0
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mettent en effet en scène des types italiens et les ressorts comiques habituels des pièces 
de la tradition professionnelle italienne. Cependant, le nouveau vaudeville se fonde 
dès les années 1780 sur un élément majeur : l’art de s’insérer dans l’actualité, de la 
commenter et de la critiquer.

CASSANDRE ASTROLOGUE OU LA SATIRE DE L’ASTROLOGIE

La pièce Cassandre astrologue, petite comédie-parade-vaudeville en un acte et 
douze scènes de Piis et Barré, est jouée une fois à la Comédie-Italienne le 5 décembre 
1780 après avoir été représentée au château de Brunoy devant Monsieur, frère du roi, 
le 23 novembre 1780 6. Elle est ensuite jouée le 16 mars 1781 devant le roi à Versailles 
par les comédiens de la troupe. Évoquant certains personnages du théâtre italien, aussi 
bien que ceux des parades françaises 7, elle met en scène le barbon Cassandre, tuteur 
d’Isabelle qu’il veut épouser, l’amoureux Léandre, et le valet Pierrot, amoureux de la 
soubrette Colombine. L’intrigue est sommaire : Cassandre veut épouser sa pupille 
Isabelle, mais Léandre qui est amoureux d’elle va essayer de la lui ravir. Le sujet est très 
simple, la psychologie des personnages peu développée, et leurs défauts caricaturaux : 
crédulité, pédantisme, gourmandise, ivrognerie, grivoiserie… Pratiquement tous les 
dialogues de la pièce sont chantés. Les personnages utilisent souvent un nouvel air 
pour chaque réplique. On compte soixante-quatre airs différents pour une pièce 
d’un acte seulement. Chaque air populaire, supposé connu des spectateurs, a un titre 
qui s’adapte le plus souvent aux paroles prononcées, en souligne malicieusement un 
sous-entendu, souvent grivois, ou entre en décalage avec ce que dit le personnage. 
Ainsi, Colombine avoue avoir décacheté une lettre qui ne lui était pas destinée sur 
l’air « D’un mouvement de curiosité » 8 ; Léandre voudrait se battre avec Cassandre 
sur l’air « Des trembleurs » 9. Tous ces airs établissent une certaine complicité entre 
scène et salle et donnent un ton très enjoué à la comédie, caractéristique des pièces en 
vaudevilles au début du xviiie siècle. Cependant, ce vaudeville des années 1780 s’insère 
aussi dans l’actualité : il s’agit dans cette pièce de mettre en scène une pseudoscience 
pour en faire la satire : l’astrologie. Cassandre en effet se pique d’astrologie ; il se réfère 
dans la pièce à un certain Mathieu Landsberg (ou Laensbergh), mathématicien et 
astrologue surnommé le Nostradamus de Liège, ayant donné son nom au xviie siècle 

6 D’après la base de données CESAR (Calendrier électronique des spectacles sous 
l’Ancien Régime et la Révolution) : https://cesar.huma-num.fr. 

7 Voir aussi l’article de Patrick Taïeb dans ce volume, p. 299.
8 Cassandre astrologue, scène 1, p. 4.
9 Ibid., scène 4, p. 16.

https://cesar.huma-num.fr


1. L’Almanach de Mathieu Landsberg © BnF



2. Exemples de prédictions de l’Almanach de Mathieu Landsberg © BnF
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à un almanach qui éditait des horoscopes, symbole de l’obscurantisme en ce siècle 
des Lumières 10 (fig. 1 et 2). Cet almanach faisait des prévisions pour l’année à venir, 
prévisions si vagues qu’elles pouvaient toujours se réaliser. Cassandre, qui possède cet 
almanach, accorde foi à une étrange croyance : « Nous naissons […] deux à deux sous la 
même planète 11. » Ainsi, chaque homme aurait sa destinée liée à celle d’un inconnu ; 
sa santé et sa vie dépendraient de celle de l’autre. Or il se trouve que Cassandre est lié à 
un borgne bossu. Les personnages de la pièce vont se saisir de cette superstition pour le 
tromper et lui dérober Isabelle. Léandre se déguise en borgne bossu et s’invite à dîner 
chez lui, mangeant et buvant sans modération, ce qui rend malade Cassandre, au sens 
propre et au sens figuré. Le bossu consulte Cassandre à propos d’une femme dont il est 
amoureux et qu’un autre veut lui disputer en duel. Cassandre est affolé à l’idée que son 
bossu puisse mourir, car cela entraînerait sa propre mort. Il se lamente et « parodie, 
en chantant ce morceau, les gestes également ridicules et minutieux que se permettent 
les Italiens dans leurs récitatifs 12 ». Les lazzis décrédibilisent encore plus cet homme 
qui se prétend savant. Léandre revient blessé et son désir de mourir à cause de la perte 
de sa belle effraie Cassandre, qui lui propose alors Isabelle pour le maintenir en vie. 
La croyance en l’astrologie a ainsi permis aux amoureux de se jouer de la crédulité du 
barbon et de lever l’obstacle à leur mariage. 

Tout en utilisant un cadre traditionnel, en jouant d’oppositions comiques, de 
déguisements, de lazzis nombreux, le vaudeville se pique d’actualité et fait la satire 
de croyances et de phénomènes de mode actuels qu’il met en scène à l’aide de types 
théâtraux italiens pour mieux les ridiculiser et en montrer l’illusion. Dans le vaudeville 
final, chacun quitte son déguisement, sa bosse, son bandeau sur l’œil. Pierrot abandonne 
son métier de garçon astrologue pour épouser Colombine. L’amour est jugé supérieur 
à la science car il guérit vraiment. C’est l’occasion d’une pique contre la faculté de 
médecine qui, d’après les personnages, enseigne une science fondée sur le hasard et 
dictée par l’appât du gain. Et par une pirouette finale, chacun dit « vouloir rentrer dans 
son état », y compris le vaudeville, qui, personnifié par l’acteur qui joue Cassandre, a 
« régné sur la scène » mais en a été chassé par la musique souveraine. Le vaudeville 
implore le public de lui servir d’avocat pour que la « gaieté le ramène » et « qu’il puisse 

10 Un numéro de cet almanach, publié de « 1635 » à « 1984 » est consultable en ligne, 
celui pour l’année  1854 : Mathieu Laensbergh, Almanach supputé sur le méridien de 
Liège, Liège, Duvivier-Sterpin, 1854, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k933500x.
r=almanach%20laensberg?rk=21459;2. 

11 Cassandre astrologue, scène 3, p. 11.
12 Ibid., scène 11, p. 33.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k933500x.r=almanach%2520laensberg?rk=21459;2
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k933500x.r=almanach%2520laensberg?rk=21459;2
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deux fois par semaine rentrer sans peine dans ses États 13 ». Le lien avec l’intrigue est 
un peu lâche, mais ce vaudeville final est la preuve d’une volonté de redorer le blason 
d’un ancien genre sur scène, tout en lui donnant un air de nouveauté et en lui attribuant 
une nouvelle fonction : faire la satire en chansons, à partir d’une intrigue théâtrale 
sommaire, de modes et d’engouements ridicules de la société, voie qu’il empruntera 
pendant toute la période révolutionnaire.

LES DOCTEURS MODERNES OU LA SATIRE DU MAGNÉTISME

En 1784, le 16 novembre, est jouée à la Comédie-Italienne la comédie-parade en 
un acte et en vaudevilles Les Docteurs modernes de Barré et Radet, rejouée ensuite le 
26 février 1790, et suivie du « divertissement-parade en vaudevilles » Le Baquet de 
santé qui confirme cette voie empruntée par le nouveau vaudeville. On retrouve dans 
cette pièce les mêmes personnages : Cassandre et le Docteur en médecins, Léandre, 
neveu du Docteur, voulant épouser Isabelle, fille de Cassandre, et Pierrot, valet de 
Cassandre. Cassandre et le Docteur sont ignorants et cupides, ne pensent tout au long 
de la pièce qu’à extorquer de l’argent à leurs patients, et se vantent de leur habileté à les 
duper. L’un des deux barbons veut donner à l’autre en mariage sa propre fille de 15 ans. 
L’intrigue est pour le moins sommaire : Cassandre a payé fort cher un secret qui lui 
permet de devenir charlatan en médecine et il veut s’associer au Docteur pour faire 
fructifier son entreprise. Pour cela, il lui promet la moitié de ses bénéfices ainsi que sa 
fille Isabelle en mariage. Malheureusement, Isabelle est amoureuse de Léandre. Un sujet 
traditionnel donc, avec deux barbons empêchant deux jeunes gens de se marier. Pierrot, 
le serviteur de Cassandre, est très lucide et prépare Isabelle à qui il doit annoncer la 
nouvelle : « comme souvent aussi le père ne consulte point sa fille pour lui donner 
un époux, et c’est ce qui arrive aujourd’hui 14 ». En outre, l’intrigue sentimentale 
semble être exhibée comme caricaturale, comme si les dramaturges s’amusaient de ces 
intrigues conventionnelles : Isabelle avoue n’avoir vu qu’une seule fois Léandre « à la 
promenade » et s’être pâmée d’amour au premier regard : « en le voyant, mon cœur 
malade sentit enfin le pouvoir de l’amour », déclare-t-elle avec emphase 15. L’air chanté, 
« L’autre jour à la promenade », convient bien à son récit, mais Isabelle entonne vite un 
autre air, celui nommé « Le petit mot pour rire », qui décrédibilise quelque peu la force 

13 Ibid., vaudeville final, p. 38-39.
14 Les Docteurs modernes, scène 3, p. 9.
15 Ibid., p. 11.
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de son amour. Pierrot est d’ailleurs étonné de cet amour subit : « En le voyant 16 ! » 
s’exclame-t-il, comme pour souligner l’invraisemblance de ces sentiments de comédie. 
Quant à Léandre, on apprend qu’il est « malade d’amour » depuis la promenade et 
qu’il veut même consulter un médecin pour guérir sa maladie 17. Il pense mourir et 
décrit ainsi ses symptômes : « léandre. – Je veux parler et me tais / Sans rien entendre 
j’écoute / Je regarde et n’y vois pas 18. » Pierrot, toujours malicieux, s’exclame que « ce 
serait grand dommage de mourir si bien portant 19 ». Les personnages de Léandre et 
Isabelle, les amoureux, sont joués par deux actrices (Mlle Carline et Mlle Adeline), ce 
qui renforce l’invraisemblance de leurs sentiments et met en exergue la théâtralité de 
l’intrigue conventionnelle, petit clin d’œil au spectateur. 

Cette petite pièce enjouée est presque entièrement chantée, les personnages 
dialoguant en chansons sur des airs de vaudevilles connus (on en recense cinquante-
sept différents dans toute la pièce, qui comporte un acte et treize scènes) et changeant 
fréquemment d’air, au milieu même d’une scène, s’associant en duo ou chantant 
en chœur. Les airs, comme dans les anciens vaudevilles, soulignent le comique 
des paroles : les deux docteurs s’accordent par exemple sur la manière dont ils vont 
duper leurs patients sur l’air du « Duo des deux avares » 20, air utilisé dans un opéra-
comique de Fenouillot de Falbaire nommé Les Deux Avares, qui avait eu du succès à la 
Comédie-Italienne 21. Souvent, l’air choisi crée un jeu de décalage ironique et souligne 
l’hypocrisie ou le manque de compétence d’un personnage, la fausseté d’une situation. 
Ainsi, Cassandre expose les principes de sa science sur l’air « Courons de la brune à la 
blonde » 22 ; le vaudeville final qui chante l’union et la confiance est entonné sur l’air 
de « Ah le bel oiseau ! », chant grivois 23. Ainsi, les vaudevillistes s’inscrivent dans la 
tradition des personnages très typés, de l’intrigue conventionnelle et reprennent des 
airs de vaudevilles donnant encore plus de gaieté et de malice à la pièce.

Pourtant, ce n’est pas cette intrigue traditionnelle qui est au centre de la pièce, 
laquelle commence par ces propos sibyllins de Cassandre : « Pierrot, je n’y puis plus 
tenir ; / Trop grande est l’affluence ; / À mon baquet il va venir, / Je crois, toute la 

16 Ibid.
17 Ibid., scène 7, p. 23.
18 Ibid., p. 25.
19 Ibid.
20 Ibid., scène 6, p. 14.
21 Charles-Georges Fenouillot de  Falbaire, Les  Deux Avares, musique de Grétry, opéra 

bouffon en deux actes représenté à Fontainebleau le 27 octobre 1770 et à la Comédie-
Italienne le 6 décembre 1770, Paris, Leduc, 1771.

22 Les Docteurs modernes, scène 1, p. 4.
23 Ibid., scène 13, p. 45.
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France […] 24. » Il ajoute qu’il ne va pas purger, saigner et tuer les malades comme le font 
tous les médecins, mais qu’il va « introduire un remède à la mode », « flatter et les sens, 
et l’esprit, et le cœur » et « opérer des cures / sûres / avec [son] doigt simplement » 25. 
Il dit avoir acheté « ce secret admirable » en bons louis d’or et promet à Pierrot de le 
rendre aussi savant que lui. On apprend ensuite qu’il s’agit de magnétisme. Le Docteur 
avec qui il s’associe semble d’ailleurs très intéressé par ce secret, plus que par Isabelle 
qu’on lui a promise et à laquelle il renonce dès qu’il voit le peu d’enthousiasme de la 
jeune fille à se marier avec un vieux barbon : « Je puis emporter le secret / Et laisser là 
la fille 26. » C’est ce qu’il déclare après son entrevue très rapide avec Isabelle. Cet aveu 
peut se comprendre aussi comme une volonté de délaisser une intrigue traditionnelle 
pour s’intéresser au phénomène de société mis en scène.

À la question qu’ils se posent mutuellement, « au magnétisme croyez-vous ? », 
aucun des deux ne répond et ils décident aussitôt de leur projet, toujours en chansons, 
sur le fameux air du « Duo des deux avares », comme s’ils s’amusaient follement et 
discréditaient à l’avance leur pratique de charlatans : « Magnétisons tous ces gens-là / 
Il n’est point de mal à cela 27. »

La pratique est détaillée et devient très technique : il s’agit, avec un agent, de « diriger 
le fluide par la fossette du cœur » et de le « glisser où la douleur réside » avec une 
baguette 28. Les faux docteurs ont fait publier des articles dans le Journal de Paris pour 
vanter leur science et inviter la ville et la cour à leurs séances de guérisons miraculeuses. 
Toute leur science réside dans leur baguette. C’est en fait cette pratique pour le moins 
surprenante qui devient le centre de cette pièce dont l’intrigue traditionnelle semble 
n’être qu’un prétexte. Pour comprendre toutes les subtilités de ce vaudeville, il faut se 
plonger dans l’actualité médicale et scientifique des années 1780, que les auteurs ont 
voulu mettre en scène afin d’en faire la satire. Dès 1773, Mesmer expose sa théorie du 
magnétisme animal et démontre son impact important sur la médecine, en donnant 
une interprétation rationnelle aux phénomènes de transe. Le magnétisme devient 
une question très en vogue et crée de nombreuses polémiques dans la société. Mesmer 
représente l’archétype du charlatan, surtout en 1780 où sa fameuse méthode du baquet 
de magnétisme apparaît. Il s’agit de guérir des patients atteints de diverses affections 
(paralysies, cécité, tumeurs…) en les reliant entre eux par des cordes autour d’une 
grande caisse circulaire en bois de chêne dont le couvercle est percé de trous. De cette 

24 Ibid., scène 1, p. 3.
25 Ibid., p. 5-6.
26 Ibid., scène 5, p. 13.
27 Ibid., scène 6, p. 15.
28 Ibid.
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caisse nommée baquet sortent des tiges de métal qui sont en contact avec les parties 
malades des patients. Le baquet est recouvert d’une couche de verre et de limaille de 
fer sur laquelle sont posées des bouteilles remplies d’un liquide quelconque. Mesmer et 
ses aides peuvent traiter trente personnes en même temps en touchant leur corps avec 
une baguette de fer et en les magnétisant, pendant qu’un musicien joue du pianoforte 
ou de l’harmonica. Ces traitements conduisent à des crises, à des rires de groupe, à des 
hystéries collectives, à des convulsions, si bien que le phénomène passionne la société 
et crée de nombreuses controverses (fig. 3, 4 et 5).

Le gouvernement désigne des médecins et membres de l’Académie des sciences pour 
observer les séances de Mesmer et de ses disciples et faire un rapport. Ainsi, Jean-Sylvain 
Bailly, dans son rapport secret mandaté en 1781 et publié en 1784 29, avec d’autres 
scientifiques (comme Lavoisier et Franklin), remarque effectivement la présence, lors 

29 Jean-Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le roi de l’examen du 
magnétisme animal, Paris, Imprimerie royale, 1784, en ligne : http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k6367286z. 

3. « Le baquet de Mr Mesmer », Bibliothèque nationale de France,  
département des Estampes et de la Photographie, Réserve QB-370 (6)-FT4 © BnF

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6367286z
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6367286z
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de l’observation de séances de magnétisme, de convulsions « extraordinaires par leur 
nombre, par leur durée et par leur force » et de « cris perçants », de « pleurs », de 
« hoquets », de « rires immodérés » 30, mais montre, à l’aide d’expériences réalisées 
sur des patients ayant les yeux bandés, que les crises et les convulsions ne correspondent 
pas au moment où ils sont magnétisés, et qu’ils ne ressentent pas d’effets dans les organes 
pointés par les magnétiseurs mais à d’autres endroits ; les causes des transes provoquées 
par le magnétisme seraient de l’ordre de l’imagination et de l’effet d’imitation, dans une 
ambiance d’excitation collective (augmentée par la chaleur et les effets du pianoforte) 
et ce traitement, dont l’efficacité thérapeutique ne peut être prouvée, serait dangereux 
car il pourrait provoquer des convulsions répétées et nuisibles aux différents organes. 
Ces pratiques, qui auront un impact important sur la médecine, puisqu’elles sont les 
ancêtres de l’hypnose, sont condamnées par la faculté de Médecine en 1784.

Ainsi, à la lumière de ces précisions et de la compréhension d’un phénomène 
scientifique ou pseudo-scientifique qui apparaît dans les années 1780, on perçoit 

30 Ibid., p. 6.

4. Pièce facétieuse sur le magnétisme, Bibliothèque nationale de France,  
département des Estampes et de la Photographie, Réserve QB-201 (115)-FOL © BnF
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l’intérêt du vaudeville de Barré et Radet qui, en 1784, année de la condamnation 
de la pratique du baquet par la Faculté, tourne en dérision ce phénomène et montre 
comment deux charlatans abusent de la crédulité des Parisiens pour se remplir les 
poches. Le vaudeville, caractérisé par son adéquation à l’actualité, ne peut être plus 
en accord avec un phénomène de société que dans ce genre de pièce qui met en scène 
un débat scientifique pour le décrédibiliser et faire la satire de ceux qui s’y intéressent, 
en s’amusant à dénoncer le magnétisme comme un nouveau charlatanisme à la mode 
auquel la population crédule se laisse prendre. Lorsque l’on compare le rapport secret 
de Bailly et la pièce de Barré et Radet, on se rend compte que les dramaturges ont repris 
très exactement le décor et le fonctionnement d’une séance de magnétisme dans les 
années 1780, avec des détails très réalistes (objets utilisés, méthodes de magnétisation, 
réactions des patients). D’autre part, le tableau se double d’une satire qui envahit 
l’intrigue théâtrale réduite au minimum et utilise des personnages italiens pour les 
mêler aux personnages parisiens ridicules. Aglaé, jeune coquette, est venue à la séance 
du baquet par curiosité mais Cassandre veut absolument s’occuper d’elle, lui assurant 
que le magnétisme peut prévenir aussi les maladies. Il ordonne à un abbé grivois de 

5. Une parodie : « Les effets du magnétisme… animal », Bibliothèque nationale de France,  
département des Estampes et de la Photographie, Réserve QB-370 (6)-FT4 © BnF
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cueillir une rose qui va servir d’agent dans l’expérience et à Mondor, jeune petit-maître 
écervelé, de jouer du violon pour faire le principe. Aglaé fait alors une crise, se lève 
furieuse, repousse Mondor, retombe sur son siège. On la conduit à la salle des crises. 
Cette scène comique de la séance de magnétisme s’étend sur une grande partie de la 
pièce en vaudevilles ; on en oublie l’intrigue théâtrale et les deux amoureux qui se 
languissent… Pourtant, de manière ingénieuse, l’intrigue qui ne semble qu’un prétexte 
rejoint le thème principal. Léandre, malade d’amour, a besoin d’être guéri par Isabelle 
et lui demande de le magnétiser. Isabelle est un peu réticente, et elle avouera plus tard 
à son père : « Oh, je ne sais presque rien / Sur cette grande science, / Et mon peu 
d’expérience 31… » Cet aveu contribue à engager le spectateur sur la voie de la satire et 
à décrédibiliser encore plus le magnétisme, phénomène aussi irrationnel que le désir, 
qui donne lieu à des débordements amoureux (effectivement constatés dans des séances 
de magnétisme réelles). La séance des jeunes gens a lieu en parallèle, dans une sorte de 
confusion comique entre attirance et magnétisme, amour et maladie, traitement du 
mal et ébats amoureux. Les deux docteurs apparaissent alors et les surprennent dans 
une posture qui pourrait prêter à confusion. Mais au lieu de s’indigner du spectacle, 
ils tombent en extase : « cassandre. – Heureux moment, ma fille magnétise ! 
le docteur. – Et mon neveu se fait magnétiser 32 ! » Et de déclarer en parlant de 
Léandre : « C’est l’amour qui le rend malade / Que l’hymen soit son médecin 33. »

Ce refrain que tous les personnages reprennent en chœur est une façon malicieuse 
de conclure le vaudeville en utilisant une nouvelle thérapie à la mode (le magnétisme) 
comme moyen de lever l’obstacle traditionnel au mariage des deux jeunes gens. La 
question d’actualité brûlante rejoint l’intrigue à l’italienne. Les deux se mêlent 
ingénieusement, l’une renouvelant l’intrigue et l’autre mettant en évidence l’artificialité 
et le charlatanisme du nouveau traitement. 

LE BAQUET DE SANTÉ OU LE CLOU DU SPECTACLE

La pièce en vaudevilles Les Docteurs modernes se termine par un divertissement 
nommé Le Baquet de santé. Les divertissements sont souvent inclus dans les pièces en 
vaudevilles et en sont la conclusion joyeuse et festive. On profite en général du mariage 
de deux jeunes gens pour organiser un ballet, ou pour faire chanter à chaque acteur 
un couplet de vaudeville. Or, Le Baquet de santé est un divertissement qui prend les 

31 Les Docteurs modernes, scène 13, p. 42.
32 Ibid.
33 Ibid., scène 13, p. 43.



326

proportions d’une vraie petite comédie en six scènes, et qui semble même être le clou 
du spectacle, préparé tout au long du vaudeville Les Docteurs modernes. En effet, les 
deux docteurs ont donné leur accord pour le mariage des jeunes gens, mais il n’est 
plus question de cette intrigue théâtrale. Il s’agit maintenant de montrer au public une 
scène de traitement très réaliste par magnétisme autour du fameux baquet. Tous les 
personnages de la pièce se rendent dans un salon, où l’on trouve aussi toute une « troupe 
de malades » autour d’un baquet, se tenant la main en rond tout en chantant sur l’air 
de la « Ronde des francs-maçons » qu’ils recherchent la « lumière » 34. « Allons nous 
amuser de leurs folies », déclarent les deux docteurs, et tandis que les patients louent 
« les vrais docteurs», ceux-ci se moquent en chantant « les dupes, les voilà ! » 35. C’est 
l’occasion de mettre en scène des patients en pleine hystérie collective, qui se sentent 
mieux en présence de Cassandre-Mesmer qui « magnétise à travers les murs les plus 
épais 36 », tandis que l’un saigne du nez, que l’autre a des maux de tête intenses et 
que le troisième se réjouit d’avoir deux crises par jour alors qu’il n’en avait qu’une par 
semaine auparavant. De mini-saynètes sont jouées au cours de cette séance : la coquette 
Hortense reconnaît son mari, le vieux procureur, qui se fait magnétiser pour soigner 
des maux de tête qu’il a contractés depuis son mariage avec une trop jeune épouse ; tous 
les malades chantent en chœur au son de l’harmonica (la musique et les chansons de 
la comédie en vaudevilles sont plus que jamais justifiées) ; ces malades deviennent fous 
les uns après les autres et sont conduits à la salle des crises – comme c’était le cas dans 
les séances de magnétisme organisées à Paris dans les années 1780. 

Cassandre chante le vaudeville final avec le Docteur, et après s’être réjoui avec 
lui du gain rapporté par le magnétisme et de la crédulité de ses patients, il s’adresse 
ainsi au public, dans une sorte de captatio benevolentiae, sur l’air décalé de « Je ne 
sais pas écrire » : « Du vaudeville, enfant gâté, / Jugez, mais sans sévérité, / Les folles 
entreprises. / Pour savoir votre sentiment, / L’auteur est là qui nous attend, / Dans 
la chambre des crises 37. » Dans un pied de nez final, Cassandre fait du vaudeville la 
métaphore du magnétisme, et représente l’auteur comme un fou qui tente une nouvelle 
expérience sur les spectateurs, peut-être aussi fous que lui puisqu’ils se sont laissés 
prendre à la séduction d’un genre ancien remis à la scène. 

34 Pierre-Yves Barré et Jean-Baptiste Radet, Le Baquet de santé, divertissement-parade, 
scène 1, dans Les Docteurs modernes, p. 47-48.

35 Ibid., scène 2, p. 50.
36 Ibid.
37 Ibid., vaudeville final, p. 69.
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La pièce en vaudevilles, renommée plus tard vaudeville, est faite avant tout pour 
être jouée ; son intérêt réside dans sa réalisation à un moment donné. Ce qui provoque 
aujourd’hui son désaveu était à l’origine la clé de son succès ; le vaudeville est un spectacle 
qui se crée en fonction des événements du moment et qui trouve sa saveur dans la faculté 
qu’il a de rebondir presque instantanément sur l’actualité, pas nécessairement celle 
qu’on retient plus tard, celle qui façonne l’Histoire, mais celle qui intéresse les Parisiens 
au jour le jour. Il est d’ailleurs d’usage que les vaudevilles soient écrits en collaboration 
d’auteurs, dont les plus célèbres sont certainement le quatuor formé par Piis, Barré, Radet 
et Desfontaines. Le Manuel du vaudevilliste évoque ironiquement cette collaboration 
d’auteurs : l’un entend une anecdote racontée dans un café ou dans les coulisses d’un 
théâtre, et s’entoure de collaborateurs, « ouvriers habiles qui exploitent [le sujet] » : le 
piocheur (celui qui fait le plan, le scénario, le dialogue et les couplets), le protecteur (celui 
qui connaît quelqu’un au bureau de la censure, ou à la rédaction d’un journal, qui approuve 
la pièce et indique les changements) et le coureur (celui qui surveille la copie du manuscrit, 
fait annoncer la répétition de l’ouvrage, apporte tous les éléments anecdotiques, comme 
la nomenclature des rues, des commerces, les curiosités de toute espèce…) 38.

Ainsi, le vaudeville ou la pièce en chansons est une forme de théâtre qui s’adapte 
bien, à cette époque, à la satire que font les dramaturges des ridicules de la société dont 
ils sont contemporains. Ce spectacle léger est à même de renvoyer au public l’image 
d’une société crédule et saisie d’engouement pour un nouveau phénomène pseudo-
scientifique. D’autre part, l’emprunt à l’actualité du moment est un moyen de redorer 
le blason du vaudeville et de lui donner un nouvel intérêt, qui est d’adapter un héritage 
théâtral à de nouveaux comportements et de servir de miroir déformant et satirique à 
une société marquée par des bouleversements de toutes sortes et par un vif intérêt pour 
les avancées scientifiques et leurs dérives. 

Sous la Révolution, ce genre va s’emparer quotidiennement, et de façon immédiate, 
de tout ce qui passionne les Parisiens : faits divers, questions brûlantes, lois votées par 
l’Assemblée, agissements de certaines personnalités, débats du moment, événements 
parisiens, intrigues diverses, nouvelles modes, tout en mettant toujours en scène 
certains types italiens traditionnels, même si ceux-ci prennent une certaine épaisseur 
psychologique et morale 39. Le moindre événement, la moindre querelle sont mis en 

38 Adolphe Amat, Manuel du vaudevilliste. Manière de faire une pièce de théâtre, de la faire 
recevoir, jouer, réussir et prôner par les journaux, éd. Henri Desbordes, Paris, Librairie 
théâtrale, 1861, chap.  III, p. 23, en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k210032d.
r=Adolphe%20Amat%2C%20Manuel%20du%20Vaudevilliste?rk=42918;4.

39 Barré et Radet s’associent à d’autres dramaturges tels Desfontaines ou Léger, et sont 
les auteurs de nombreux vaudevilles à succès comme Arlequin afficheur, comédie-

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k210032d.r=Adolphe%2520Amat,%2520Manuel%2520du%2520Vaudevilliste?rk=42918;4
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k210032d.r=Adolphe%2520Amat,%2520Manuel%2520du%2520Vaudevilliste?rk=42918;4
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couplets, et on s’amuse aussi à parodier les pièces représentées dans les anciens théâtres 
officiels. Comme une émission ou un journal télévisé avant l’heure, ce genre trouve son 
intérêt dans le reflet et le commentaire presque immédiats qu’il donne des événements 
contemporains les plus insignifiants à l’échelle de l’Histoire. Il sert de miroir à la société, 
l’accompagne, prend son pouls, reflète ses tendances, commente, se moque, met à 
distance les ridicules pour mieux les faire voir. Le vaudeville est une forme ancienne 
sur laquelle on brode à l’infini et que l’on peut adapter à toutes les situations. S’il utilise 
des airs connus, il crée aussi le plaisir de la reconnaissance en se servant d’intrigues et 
de personnages tout aussi connus, à la fois prétextes et supports de la satire. C’est ce 
rapport subtil entre permanence et nouveauté, adaptation et liberté, structure théâtrale 
traditionnelle et esprit d’à-propos, qui fait l’intérêt du nouveau vaudeville et qui fera 
son succès.

parade en un acte de Barré, Radet et Desfontaines, représentée pour le première fois le 
9 avril 1792 au théâtre du Vaudeville et jouée 132 fois en six ans (on y voit un Arlequin 
qui lutte contre des conventions sociales l’empêchant de se marier avec Colombine), ou 
Colombine mannequin, des mêmes auteurs, comédie-parade en un acte et en vaudevilles 
représentée au théâtre du Vaudeville le 15 février 1793, et jouée 104 fois en trois ans (où 
Arlequin est atteint de fétichisme). Lors de la Terreur, ces dramaturges mettent même 
en scène les nouvelles lois votées, comme celle du tutoiement citoyen, avec Le Sourd 
guéri ou les Tu et les Vous de Barré et Léger (pièce en vaudevilles en un acte, jouée le 
31 janvier 1794 au théâtre du Vaudeville).
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Arlequin invisible 42.
Arlequin Mahomet ou le Cabriolet volant 

223-224, 226-227, 229, 234, 405.
Arlequin marchand de poupées 329.
Arlequin Mercure galant 41n.
Arlequin Persée 162.
Arlequin Phaëton 163.
Arlequin poli par l’amour 8, 113, 117-121, 126.
Arlequin Protée 116, 117n, 164 
Arlequin roi de Serendib 42.
Arlequin Roland 163.
Arlequin sauvage 181-182.
Arlequin statue, enfant, perroquet 38.
Arlequin Thésée 263.
Arlequin Thétis 42.
Arlequin toujours Arlequin 140.
Arlequinades (Les) 16, 409-411, 413-414, 416-

417, 419-420, 425, 427.
Armide 118, 138n, 157, 161, 173.
Arnauld, abbé 298.
Art du théâtre à Madame*** 13-14, 83n, 259, 

263, 347-348, 354, 355n, 363n, 368n, 370n, 371, 
374-375, 376n, 378, 379n, 381.

Art poétique 106.
Artaserse 104.
Astori, Ursula 10, 87, 92-100, 246, 285-286, 289.
Astraudi, Rosalie 262, 266n, 288-289.
Atys 100, 118, 120.
Audibert, M. 341.

Audience du Temps (L’) 138n, 144.
Augustin (saint) 353n, 359.
Aumont, Louis-Marie, duc d’ 261n.
Autreau, Jacques 8, 63-64, 66-68n, 73, 128, 143, 

240.
Avare (L’) 185n.
Aventures de Zelinda et Lindoro (Les) 205n.

B
Baccelli, Rosa 208, 211, 213-214, 223.
Bachaumont, Louis Petit de 210n.
Bague magique (La) 175, 181-183, 185, 189-190.
Baguette de Vulcain (La) 57, 238.
Bailly, Jacques 138n.
Bailly, Jean-Sylvain 322, 324.
Baiocco et Serpilla 294n.
Bajazet 119.
Bal (Le) 265.
Ballet turc et chinois 277.
Balletti, Antoine-Étienne 197, 254.
Balletti, Elena Virginia 66, 70, 104, 107-108, 

140, 163, 247, 251, 253-254, 379n.
Balletti, Giuseppe 66.
Balletti, Silvia Voir Benozzi, Giovanna Rosa.
Ballo della vita umana (Il) 428.
Banqueroutier (Le) 22, 66n, 116.
Banquet des sept sages (Le) 156.
Baquet de santé (Le) 314n, 319, 325, 326n.
Barante, Claude-Ignace Brugière de 91.
Barbier paralytique (Le) 198.
Barbier, Nicolas 18n, 23, 80.
Barbieri, Niccolò 354.
Barois, M. 266n.
Baron (veuve) Voir Vondrebeck, Catherine.
Baron de Foeneste 77.
Baron, Michel 378, 379n, 430.
Baron, René 263-264.
Barone, Domenico 14, 365n, 383-394, 396-397.
Barré, Pierre-Yves 13, 173, 314-315, 319, 324, 

326-328, 338, 340.
Barthélemy, Jean-Jacques 410.
Bartoli, Francesco 424n.
Bartolozzi, Francesco 409.
Basan, Pierre-François 271-275, 277.
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Basselin, Olivier 313n.
Batteux, Charles 82, 268-270, 277.
Baune, dame de 129.
Baurans, Pierre 294-295.
Beaugeard, Ferréol 337, 340.
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de 

300-301, 329.
Beaussier, M. 336, 337n.
Beauvau-Craon, Charles-Juste de 336.
Belloni, Antoine 19-20, 23, 29-30.
Belsunce, Henri-François-Xavier de 

(évêque) 331.
Benozzi, Giovanna Rosa 10, 22, 38, 66, 69-70, 

120, 122n, 163, 246, 254, 283-285, 290, 373.
Bentivoglio, Luigi 104.
Bérard, Jean-Antoine 10, 289, 291.
Berger, François 168.
Bérénice 53, 116, 164.
Bernadau, Pierre 31n.
Bernard, Pierre-Joseph 166.
Bernin, Gian Lorenzo Bernini, dit en fr. le 

428.
Berterin, M. 266n.
Bertin de La Doué, Toussaint 164.
Bertinazzi, Carlo 12, 38-39, 84, 176-180, 188, 

198, 203, 216, 218, 224n, 226-228, 254, 335n, 
420.

Bertrand, Alexandre 19.
Bertrand, T. 38.
Bianchi, P. 425.
Biancolelli, Catherine 77, 284.
Biancolelli, Charles-Alexandre 23.
Biancolelli, Françoise 284.
Biancolelli, Giuseppe Domenico 77n, 78-79, 

83, 131, 149n, 213, 420n.
Biancolelli, Louis 63-64, 73-74.
Biancolelli, Pierre-François 6, 9, 18n, 21-25, 

28-30, 32, 39, 66, 77, 79-80, 121n, 131-132, 134, 
136-137, 140n, 141, 143-145, 148-150, 157, 158n, 
161-164, 166, 170, 172, 244, 288, 292.

Biancolelli, Thérèse 195n.
Bibiena, Jean Galli de 198n.
Bigottini, Francesco 178-180.
Bissoni, Giovanni 122n.

Blaise, Adolphe-Benoît 85, 163, 250, 261, 280, 
287, 292.

Blanchet, Jean (abbé) 293.
Bognoli, Mme 198.
Boindin, Nicolas 93, 365-366, 377-378.
Boismortier, Joseph Bodin de 289.
Boissy, Louis de 7, 38, 58, 250n, 254, 259, 280, 

283n, 287n.
Boizard de Ponteau, Claude-Florimond 83n, 

166.
Bon Frère (Le) 172.
Bon Ménage (Le) 180n.
Bonaparte, Napoléon Voir Napoléon Ier.
Bononcini, Giovanni 108.
Bonnart, Jean-Baptiste-Henri 40.
Bonnart, Nicolas 75, 508.
Bonnart, Robert 40.
Bonne Fille (La) 223.
Bonnel Du Valguier, de 199.
Bonnet-Bonneville, M. 336.
Bornet, M. 10, 290-291.
Bottega del caffè (La) 396.
Boucher, François 275.
Bouchet, M. 266n.
Boudet, Roger 82, 250.
Boufflers, Stanislas Jean de 336.
Bouret, Étienne-Michel 298.
Bourette, Charlotte 64.
Bourgeois gentilhomme (Le) 284.
Bourru bienfaisant (Le) 187, 204, 214, 400.
Braccioli, Grazio 94, 96.
Bréon, Jacques 19, 30.
Briasson 170.
Bridard de La Garde, Philippe 295.
Brillant, Mlle 282.
Brissart, Pierre 41.
Brisse 337.
Britannico 104.
Britannicus 119, 268.
Brizi, Arrigo 393.
Brosses, Charles de 365-366, 369, 377-378.
Bûcherons ou le Médecin de village (Les) 259, 

265, 267.
Buganzi, Anna 97.
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Buona figliuola (La) 223.
Buona moglie (La) 199n.
Bussani, Giacomo Francesco 88, 94.

C
Cabriolet volant (Le) 223, 224n, 226n, 234, 405.
Cadet 6, 17-19, 29-30.
Cadet, Pierre 19.
Cadi dupé (Le) 283.
Cahusac, Louis de 82n, 258, 266, 277-278.
Cailhava d’Estandoux, Jean-François 12, 15, 

196n, 211, 213-217, 223-226, 229-232, 234, 383, 
399-406.

Caillot, Joseph 197-200, 273, 289, 310.
Cajo Marzio Coriolano 104.
Calderón de la Barca, Pedro 225.
Calfurnia 94, 96, 98.
Callot, Jacques 39, 44.
Camille Voir Veronese, Giacomina Antonia.
Camille aubergiste 203.
Campiello (Il) 396.
Campioni, Giuseppe 423-424.
Campioni, M. 243.
Campistron, Jean Galbert de 267.
Campra, André 161, 284.
Cappelli, Giuseppe 95.
Caprices du cœur et de l’esprit (Les) 261.
Caquets (Les) 12, 192-200, 202, 204-205.
Caracciolo, Domenico 385.
Caravane du Caire (La) 338.
Carlin Voir Bertinazzi, Carlo.
Carline, Mlle 320.
Carnaval du Parnasse 273.
Carnaval et la Folie (Le) 157n, 164, 286.
Carolet, Denis 40, 166, 172.
Cars, Laurent 254, 283n.
Casanova, Giacomo 334.
Cassandra indovina 94-96.
Cassandre astrologue ou le Préjugé de 

sympathie 13, 314-315, 318n.
Cassiodore 253n.
Castellane, dame 331.
Castor le Cadet 172.
Castor et Pollux 166, 172.

Catinon Voir Foulquier, Catherine-
Antoinette.

Catone 104.
Cattoli, Francesco 424-425.
Cattoli, Giacinto 423-425.
Cavaliere (Il) 389.
Caylus, Anne Claude Philippe de 410n, 420n.
Cecchini, Pier Maria 354, 366n, 374.
Cénie (La) 199.
Centaura (La) 49.
Cercle ou la Soirée à la mode (Le) 401n.
Chaconne d’Arlequin 77.
Champain, Stanislas 338.
Charles III, roi d’Espagne 385, 389.
Charles VI, roi de France 313.
Chamfort, Sébastien-Roch-Nicolas de 402.
Champville Voir Du Bos, Gabriel-Éléonor-

Hervé.
Charnois, Jean-Charles Levacher de 176.
Charpentier, Marc-Antoine 139.
Chenu, Pierre 275.
Chesterfield, Philip Dormer Stanhope, Lord 

353.
Chevrier, Mlle 266n.
Chevrier, François-Antoine 255, 266n.
Chiari, Pietro 209.
Chinois (Les) 7, 49-50, 53, 55, 58, 88.
Choiseul, Étienne-François, duc de 298.
Ciavarelli, Luigi 188.
Cicéron 346.
Cid (Le) 53, 111.
Cinq âges d’Arlequin (Les) 221.
Clairon, Hippolyte 263n.
Clairval, Jean-Baptiste Guignard 305-306, 

310.
Clark, John 413.
Clément, Jean Marie Bernard 150n.
Cochois, Michel 32.
Colasse, Pascal 169.
Colbert, Jean-Baptiste 275.
Collalto Voir Mattiuzzi, Antonio Cristoforo.
Collé, Charles 174, 300.
Collier de perles (Le) 281.
Colombine mannequin 328n, 483.
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Colombine, avocat pour et contre 66n.
Comédien (Le) 14, 346.
Comédiens corsaires (Les) 138n, 140, 145.
Comédiens esclaves (Les) 140, 145.
Commedia in commedia (La) 115.
Compliments (Les) 292.
Compositions de rhétorique 44.
Contessa (La) 389.
Coquette corrigée (La) 61n, 63.
Coquette de village ou le Lot supposé (La) 63.
Coquette fixée (La) 64, 73-74.
Coquette incorrigible (La) 64, 73-74.
Coquette punie (La) 64, 74.
Coquette sans le savoir (La) 63.
Coquette trompée (La) 64, 74.
Coquettes rivales (Les) 64n.
Coraline Voir Veronese, Anna Maria.
Coraline Arlequin et Arlequin Coraline 83-84.
Coraline esprit follet 177-178.
Coraline fée 177.
Coraline magicienne 177, 274.
Coralli, Carlo 234.
Corbi, Julien 263-264.
Corneille, Pierre 50n, 111, 113, 121n, 124n, 157, 

338, 341.
Corneille, Thomas 118.
Corradi, Giulio Cesare 94.
Costantini, Angelo 36, 57, 75.
Costantini, Anna 331n.
Costantini, Antonio 178.
Costantini, Giovan Battista 39, 77, 79, 149, 

150n, 237n, 239n, 331n.
Costantino, Costantini 237n.
Coste de Champeron, Jean-Benoist 263.
Cotta, Pietro 104.
Courbon, Hector 28.
Courbon, Jean 28.
Couronnes (Les) 288.
Court, M. 337.
Coypel, Charles-Antoine 44, 275, 420n.
Crébillon, Prosper Jolyot de 150n, 192, 268.
Crespi, Giuseppe Maria 409.
Creutz, Gustaf Philippe, comte de 298.
Curieuses (Les) 205-206.

D
D’Alembert, Jean Le Rond 334.
Dalayrac, Nicolas 338, 340.
Dalezze II, Andrea 99n.
Danaé 144.
Danaüs 280.
Danchet, Antoine 284.
Dancourt, Florent Carton, dit 69, 238.
Daneret, Élisabeth 10, 87-90, 92, 99-100, 284.
Danse ancienne et moderne (La) 82n, 258, 

266n, 278n.
Danse de la vie humaine (La) 428.
Danse paysanne 273.
Daphnis et Alcimadure 173.
Dardanus 166.
Darmstadt, prince de 95, 96n.
Defaussier, Mlle 28.
De Cotte, Robert 275.
De l’art de la comédie 15, 196n, 211, 213n, 214n, 

399-401, 403, 406.
Dehesse, Jean-Baptise-François 11, 84-88, 168-

169, 197, 219, 235n, 244, 248, 250-251, 253-257, 
259-268, 270, 273-274, 276-278, 286.

Delagrange, M. 247.
Delaplace, Antoine 23, 29.
Delisle de La Drevetière, Louis-François 181-

185, 240, 261, 280.
Dell’arte rappresentativa 13-14, 83n, 112, 344-

346, 351-356, 360n, 361, 370n, 371, 374, 376, 
381, 411n.

Dell’arte rappresentativa premeditata ed 
all’improvvisa 344n, 374, 411n.

Della Casa, Giovanni 344, 353n.
Della Pagana, Giovanni 97.
Della perfetta poesia italiana 109, 354n.
Demarne, Michel 40.
Demartins, Mlle 266n.
Départ des comédiens italiens en 1697 35, 131, 

144.
Desbarres, Mathieu 331n.
Desboulmiers, Jean-Auguste Jullien, dit 69n, 

83n, 84n, 131n, 132-134, 136n, 137, 172n, 194, 
205n, 213, 216, 281n, 285n, 292n.

Desbrosses, Robert 85, 219
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Descente de Mezzetin aux Enfers (La) 65, 
134n.

Desfontaines, François-Georges 327, 328n, 
338, 340.

Desgland, Eulalie 197.
Desgranges, François Cazeneuve, dit 22, 29, 

32n.
Desguerrois, M. 149.
Désolation des deux Comédies (La) 117, 120n, 

130-132, 134, 142-145.
Desportes, Claude-François 64, 71-72n, 76.
Destouches cadette, Mme 336.
Destouches, André Cardinal, dit 138n, 144, 

157n, 164, 172, 286.
Deux Avares (Les) 320.
Deux Baziles ou le Roman 261n.
Deux Italiennes (Les) 188.
Deux Neuvaines (Les) 337.
Deux suites de menuets 293.
Devin du village (Le) 171.
Dictionnaire de musique 379-383.
Diderot, Denis 13-14, 81, 192-193, 199, 203n, 

209n, 217-220, 224, 258-259, 298, 299n, 354, 
365-369, 373, 377-378, 381, 383-390, 393-396, 
404, 406.

Di Domenico, Giovanni Paolo 95.
Discorso della commedia all’improvviso 108, 

112

Discours à l’occasion d’un discours de M. D. 
L. M. sur les parodies 151-152, 158, 169.

Discours sur la poésie dramatique 15, 258, 365-
368n, 389, 396.

Discours sur la tragédie à l’occasion d’Ines de 
Castro 147, 151-152.

Discours sur l’origine et le caractère des 
parodies 151.

Dispute (La) 126.
Dissertation sur la tragédie moderne 106n, 

345n, 351n, 371n.
Divertissement chinois (Le) 250.
Divertissement de paysans hollandais 272.
Divorce (Le) 116.
Docteurs modernes (Les) 13, 314, 319, 320n, 

325-326.

Dolet, Charles 19, 29, 31-32.
Dominique Voir Biancolelli, Pierre-François.
Don Giovanni 213n, 400.
Don Micco 283, 285n.
Don Quichotte chez la duchesse 289.
Donne curiose (Le) 205.
Donneau de Visé, Jean 69.
Donnet, François 335.
Donzellini, Alessandro 48n.
Dorat, Claude-Joseph 63n.
Double Inconstance (La) 8, 113n, 122n, 124.
Dourdé, Raymond-Balthazar 81n.
Drévillon, M. 332.
Droit du seigneur (Le) 338.
Drouin, M. 282n.
Drouillon, M. 282n.
Dubarcelle, M. 117.
Du Bos, Charles 119-120n.
Du Bos, Gabriel-Éléonor-Hervé (dit 

Champville) 197, 219.
Du Fresny, Charles 7, 47-50, 52-49, 63, 78, 88, 

91, 131, 143, 238, 337.
Dubois, M. 262.
Duchemin, Marie 65.
Duchesne, Marie-Antoinette 340.
Duguet, Jea 428.
Due comedie in comedia (Le) 115.
Dufresne, Mlle 337.
Dumalgé, Mlle 219.
Dumas d’Aigueberre, Jean 346.
Dumenil, M. 332.
Dumény, Antoine 30.
Duni, Egidio 163, 171, 256, 303n.
Dupe de lui-même (La) 205n.
Dupe vengée (La) 203.
Duplessis, veuve 336.
Durand, Mlle 266n.
Durey de Noinville, Jacques-Bernard 238n.
Duronceray, Justine 10, 163, 168, 171, 197, 199, 

254, 266n, 282, 284, 286, 294-295, 313n.
Duval, M. 247-250.

E
École des maris (L’) 405.



515

l'apoth
éose d'arlequin    Index  

Écossaise (L’) 400.
Édouard et Émilie 340n.
Effets du hasard (Les) 282.
Éloge de Molière 402n.
Enfants vendangeurs (Les) 262.
Entretiens sur le Fils naturel 15, 258, 389, 394-

395.
Épreuve (L’) 126.
Ercole sul Termodonte 94, 97.
Éryphile 285n.
Essai sur la tradition théâtrale 15, 404-406.
Éventail (L’) 11, 215-216, 396.
Evrard, M. 292.

F
Fagan, Barthélemy-Christophe 282, 288.
Fagiuoli, Giovan Battista 410-411.
Fago, Nicolò 94-96n.
Fanchonnette Voir Jerôme et Fanchonnette.
Fanfale 288.
Farinette 172.
Farnese, Antonio, prince de Parme 254n, 

424n, 425-426.
Fatouville, Anne Mauduit de, dit Nolant de 

17n, 22, 41n, 48n, 54, 62n, 65n, 66n, 78, 87n, 
116, 117n, 162n, 164, 192n, 211n, 237n, 253n.

Faucon et les oies de Bocace (Le) 182n.
Fausse Belle-mère (La) 28.
Fausse Coquette (La) 63-66, 73.
Fausse Foire (La) 144.
Fausse Ridicule (La) 282.
Fausse Suivante (La) 116, 125.
Fausses Confidences (Les) 126.
Favart, Charles-Simon 9, 63-64, 72, 74, 85, 142, 

163, 166-169, 171-173, 180, 195n, 246, 256, 262-
265, 267, 284, 288-289, 293n, 295n, 313, 393n.

Favart, Justine, Mme Voir 
Duronceray, Justine.

Fées ou les Contes de ma mère l’oie (Les) 7, 
54, 91.

Fées rivales (Les) 177, 255, 264.
Feinte par amour (La) 63n.
Fel, Marie 293.
Félix ou l’Enfant trouvé 340.

Femme jalouse (La) 107.
Fénelon, François de Salignac de La Mothe- 

116, 359n.
Fenouillot de Falbaire, Charles-Georges 320.
Ferdinand III de Médicis, archiduc de 

Toscane 409.
Ferdinand IV de Bourbon, roi de Naples 385.
Ferrari, Giuseppe Ignazio 97.
Ferretti, Giovanni Domenico 16, 407-416, 418, 

420, 422, 425, 427-428, 430.
Ferza (La) 343.
Festin de pierre (Le) 213-214, 310n.
Fête de village (La) 272, 276n.
Fêtes basques villageoises (Les) 197.
Fêtes de Thalie (Les) 168, 171.
Fêtes grecques et romaines (Les) 144.
Fêtes vénitiennes (Les) 284-285, 290.
Feu de la ville (Le) 287.
Fielding, Henry 297.
Filets de Vulcain (Les) 83, 259n.
Fille crue garçon (La) 107.
Fille mal gardée (La) 171.
Fille, la veuve et la femme (La) 168-169.
Filosofo inglese (Il) 388, 391, 392n, 396.
Fils d’Arlequin perdu et retrouvé (Le) 177, 203, 

221.
Fils naturel (Le) 219, 385, 388-389, 393-395.
Fiorilli, Tiberio 5, 75.
Flaminia Voir Balletti Elena, Virginia.
Flavio Anicio Olibrio 94.
Florian, Jean-Pierre Claris de 180n, 338.
Foire des fées (La) 42, 43n.
Foire galante (La) 170.
Foire renaissante (La) 134, 136-137, 143.
Foire Saint-Germain (La) 57.
Folies amoureuses (Les) 280.
Folies de Coraline (Les) 180-181.
Folle raisonnable (La) 244, 288.
Fonpré, Mme 33.
Fontenelle, Bernard Le Bouyer de 169.
Force de l’amour (La) 330.
Force du naturel (La) 149.
Forza della virtù (La) 91.
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Foulquier, Catherine-Antoinette 
(dite Catinon) 197, 262-263, 266n.

Foulquier, Françoise-Suzanne 198.
Fracanzani, Michelangelo 31.
Française italienne (La) 100, 140n.
Francassani, Antoine 30.
Francisque Voir Molin, François.
Francœur, François 166, 263, 283.
François de Sales (saint) 359n.
Franklin, Benjamin 322.
Fréron, Élie-Catherine 193-194, 295.
Froment, Mme 335n.
Frutti delle moderne comedie et avisi a chi le 

recita 374n.
Funérailles de la Foire (Les) 117, 129-131, 133-

134, 136-137, 143-144.
Furetière, Antoine 79n.
Fuzelier, Louis 9, 42, 43n, 65-66, 80, 81n, 121n, 

132, 134, 137-140, 143-145, 147-148, 150-159, 
161-162, 164, 166, 169-170, 273, 280n.

G
Galateo 343.
Galiani, Ferdinando 385.
Gallerati, Caterina 95.
Galliari, Giuseppe 341.
Gandini, Dionisio 178.
Ganeau, Étienne 40.
Garelli, Giovan Battista 423-424.
Garnier, Louis 429n.
Garrick, David 387, 430.
Gaspari, Antonio 97.
Gaubier de Barrault, Sulpice Edme 63, 72.
Gautier, Pierre 68, 332.
Gémeaux (Les) 172.
Geneviève de Brabant 338.
Genio buono e il genio cattivo (Il) 175, 185.
Geratoni, Giuseppe 17.
Géraut-Laperrière 340n.
Gesvres, duc de 167.
Gherardi, Evaristo 6-7, 10-11, 17, 41-42, 47-51, 

53-54, 56, 58n, 59, 62, 64-66, 77-78, 87-88, 90, 
91n, 122, 142, 162, 192n, 211, 237, 253, 284, 369-
371, 376, 379.

Gigli, Girolamo 410.
Gildon, Charles 368n.
Gillier, Jean-Claude 129, 137, 143, 144.
Gillot, Claude 7, 37.
Giulio Cesare in Egxitto 88, 90.
Giuvo, Nicola 94.
Gloria trionfante d’Amore (La) 94, 96-97.
Gluck, Christoph Willibald von 172n, 173, 

338, 341.
Godefroy, Jeanne (dite veuve Maurice) 19-20, 

23n, 25-26, 30, 65, 149, 238, 240n.
Godin d’Abguerbe, Quentin 18n, 37n, 66n, 

84n, 85n, 132, 144n, 158n, 244n, 246n, 247n, 
249n, 262n, 263n, 266n, 267n, 286n, 288n, 
290n, 291n, 294n.

Goldoni, Carlo 11-12, 15, 17n, 41n, 48n, 62n, 
78n, 88n, 101n, 107n, 110n, 162n, 163n, 175-
181, 183, 185-189, 191-196, 198-199, 201-205, 
207, 208-216, 221, 223, 237n, 256n, 257, 311n, 
314n, 370n, 383n, 386n, 387-389, 391-393, 396-
397, 400, 406, 410-411, 423-425.

Gondoliers vénitiens (Les) 259.
Gondot, M. 172.
Gonzague-Nevers, Ferdinand Charles, duc 

de Mantoue 424n.
Gori, Anton Francesco 410-411, 418n, 429.
Gori Pannilini, Porzia 418.
Gougis, M. 266n.
Gozzi, Carlo 63n, 209.
Graffigny, Françoise de 199.
Grenier, M. 338.
Grétry, André-Ernest-Modeste 12, 161, 173, 

297-300, 302-306, 308, 311, 320n, 338, 340-341.
Greuze, Jean-Baptiste 12, 217-221, 277.
Grimarest, Jean-Léonor Le Gallois, sieur de 

343.
Grimm, Friedrich Melchior 61, 176, 203, 217, 

283, 299n, 300, 302, 308.
Guerre (La) 204-205.
Gueullette, Thomas-Simon 36, 68n, 69, 75, 

92-93, 149n, 172, 266, 283n, 285, 288n, 289-290, 
292, 301.

Guillaurnol, le père 40.
Guillemain, Charles Jacob 329, 330n, 341.
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Guinguette (La) 260n, 268, 270-271, 273, 277.
Guyot de Merville, Michel 64, 72, 74, 261n, 

288.

H
Haendel, Georg Friedrich 88, 95-96.
Hamoche, Jean-Baptiste 6, 32-33.
Hamon, Marie-Madeleine 260.
Harny de Guerville, Charles 171.
Hébrard, François 332, 333n.
Heinichen, Johann David 94, 96, 98.
Henri IV, roi de France 81.
Hercule filant 138n, 144, 147, 148, 157, 161.
Heureuse Erreur (L’) 338.
Hilverding, Franz Anton 267-268.
Hippolyte et Aricie 166.
Histoire de Miss Jenny (L’) 195.
Histoire du théâtre italien 44-45, 92n, 93n, 

106, 107n, 345, 351n, 353-354, 360n, 370, 371n, 
379n, 420n.

Homère travesti ou l’Iliade en vers burlesques 
116.

Homme prudent (L’) 205n.
Horace 106.
Horéolly 262.
Horiphesme 172.
Huit Mariannes (Les) 147-150.
Huquier, Jacques-Gabriel 40.
Huron(Le) 298.
Hus, François 332.
Hus-Desforges, Barthélemy 332.
Hyacinthe, Antoine 28n.

I
Idoménée 268.
Ifigenia in Tauri 104.
Île de la raison (L’) 125.
Île des esclaves (L’) 126.
Île des fous (L’) 197.
Île des talents (L’) 288.
Iliade 116-119.
Imbert, Barthélemy 174n.
Imer, Giuseppe 424.

Impromptu du Pont-Neuf (L’) 43.
Indes chantantes (Les) 169.
Indes dansantes (Les) 288-289.
Inès de Castro 147, 149n, 151, 162.
Inganno fortunato (L’) 36.
Ingénu (L’) 298.
Institutio oratoria 344.
Ion 388n.
Iphigénie en Tauride 340.
Iroquois (Les) 197-198.
Isabelle Arlequin 282.
Ismène 289.
Issé 164, 172.
Italien marié à Paris (L’) 106n, 107, 372n.
Italienne française (L’) 140.

J
Jacob, Louis 35.
Jardinières fleuristes (Les) 198.
Jardins chinois (Les) 277.
Jélyotte, Pierre 293.
Je ne sais quoi (Le) 38, 58, 254, 280, 283n, 284, 

286, 290-291.
Jephté 285n.
Jérôme et Fanchonnette 173.
Jeu de l’amour et du hasard (Le) 113n, 116, 

123n.
Jeune Vieillard (Le) 137-139n, 141, 144.
Jeux olympiques (Les) 286, 291.
Joie imprévue (La) 261.
Joueur (Le) 283, 285, 290, 294.
Jollain, M. 40.
Jovien 82.
Joullain, François 44, 78n, 420n.
Jugement de Pâris (Le) 164.
Jumeaux (Les) 289.
Jumeaux de Bergame (Les) 180n, 338.

K
Kant, Emmanuel 385.

L
La *** 251n.
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L’Abbé 145.
La Bruère, Charles-Antoine Le Clerc de 166.
Lactance 353n.
Laensbergh, Mathieu 315, 318n.
L’Affichard, Thomas 261, 282.
La Font, Joseph de 117, 129n, 143, 168, 171.
La Fontaine, Jean de 298.
La Grange-Chancel, François-Joseph de 286, 

291.
La Harpe, Jean-François de 173.
Lalauze, Marc-Antoine 32.
Lagrange 172.
Lalande, Marie-Thérèse de 39.
La Marre, abbé de 171.
Lambert, Darchis 297.
Lambert, Mme 19.
Lambert, M. 19.
Lambranzi, Gregorio 76, 79.
La Montagne 77.
La Motte, Antoine Houdar de 138n, 144, 147, 

149n, 150-152, 157n, 161-162, 164, 171-172.
Lancret, Nicolas 254, 283n.
Lantier, Étienne-François de 64n.
La Porte, Joseph de 150n.
Larivière, M. 266n.
La Rochefoucauld, Louise-Élisabeth-Nicole 

de 298.
Laruette, Mme 306n.
Laruette, Jean-Louis 306n.
La Serre, Jean-Louis-Ignace de 154n, 166.
La Tour, Mgr de 335n.
La Tour, Maurice-Quentin de 38.
Laujon, Pierre 168-169, 173, 293n.
La Vallière, Louis-César de La Baume 

Le Blanc, duc de 271.
Laurenti, Antonia Maria 97.
Lavaux, Nicolas 293.
Lavoisier, Antoine-Laurent de 322.
Léandre Hongre 301.
Léandre marchand d’Agnus 301.
Le Bas, Jacques-Philippe 273n, 275-276.
Lebron, dame 28.
Le Brun, Charles 275.
Le Chapelier, Isaac 164.

Léger, François-Pierre-Auguste 37n, 327n, 
328n.

Lejeune, Jean-François 197.
Legrand, Jean 331n.
Legrand, Mlle 282.
Legrand, Marc-Antoine 65, 100, 140, 144, 

149n, 162, 246.
Lélio et Arlequin ravisseurs malheureux 107.
Le Maire 163.
Le Marquis, Étiennette-Marie-Périne 300.
Lempereur, Louis-Simon 275.
Le Normant d’Étioles, Charles-Guillaume 

64n, 300.
Lepi, M. 266n.
Lesage, Alain-René 7, 40-43, 80, 117, 129, 132, 

134n, 137-141, 143-145, 167, 259, 330.
Lettre sur les sourds et les muets 81.
Levesque de Bellegarde, Jean 149.
Libéral malgré lui (Le) 8, 103, 106n, 110, 372n.
Liston, Robert 195n.
Locatelli, Domenico 76n.
Lodi, Silvia Maria 95, 96n.
Longepierre, Hilaire-Bernard de 85.
Lorraine, François-Étienne de 414.
Lorraine, Louis Camille de 335

Louis de France, comte de Provence Voir 
Louis XVIII.

Louis XIV, roi de France 5, 7, 92, 239n, 275-
276, 331n, 369, 429n.

Louis XV, roi de France 276.
Louis XVIII, roi de France 315.
Lourdet de Santerre, Jean-Baptiste 171, 313n
Lucien de Samosate 82n.
Lucile 298, 305.
Lully, Jean-Baptiste 118-120, 137, 138n, 140-

141, 157, 161-162, 168, 238, 267, 332, 338.

M
Maffei, Scipione 104-105, 373.
Maganox 19n, 23.
Mai (Le) 265, 280n.
Maignien, Edmond 22n.
Maine, Louise-Bénédicte de Bourbon, 

duchesse du 99, 260n, 289n.
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Maître en droit (Le) 283.
Majastre, Sieur 331.
Mal-Assortis ou Arlequin gouverneur (Les) 

143.
Malade imaginaire (Le) 139.
Malade par amour (Le) 205n.
Malades du Parnasse (Les) 150, 156.
Malter, François-Antoine 248.
Malter, François-Duval 248.
Malter, François-Louis 248.
Mancia, Luigi 98.
Mancini, Francesco 94.
Manelli, Pietro 295.
Manfredi, Gianvito 413n.
Manni, Antonio 95, 96n.
Marcadet, M. 266n.
Marcel, François Robert 248, 251, 254.
Marchesini, Santa 95, 96n.
Mariage de Jocrisse (Le) 330.
Mariamne 162.
Marignan, Jean Denabre, dit 335.
Marinette Voir Toscano, Angelica.
Mario fuggitivo 94-95.
Marivaux, Pierre de 7-8, 113-114, 116-122, 123n, 

125-126, 261, 374, 386.
Marmontel, Jean-François 217-218, 298, 313n, 

336, 401.
Marmotte (La) 284.
Marsollier des Vivetières, Benoît-Joseph 338.
Martello, Pier Jacopo 105.
Martinelli, Tristano 44.
Martini, Johann Paul Aegidius 338.
Marvie, Martin 262.
Mascara, Clara 21.
Mascarade (La) 265.
Matelots hollandais (Les) 265.
Matinée et la veillée villageoise (La) 338.
Matrimonio per concorso (Il) 188

Mattiuzzi, Antonio Cristoforo (dit Collalto) 
12, 188, 208-211, 216-221, 276-277.

Maurepas, Jean-Frédéric Phélypeaux, 
comte de 258.

Maurice (veuve) Voir Jeanne 
Godefroy, Jeanne.

Medebach, Girolamo 210-211.
Médée et Jason 158n, 172.
Ménestrier, Claude-François 82n.
Mélomanie (La) 338.
Mélusine (La) 121n.
Menteur (Le) 205n.
Menuisier de Bagdad (Le) 329.
Méridienne (La) 280n.
Mérope 104.
Merulla, Thomas 23.
Meslé, M. 204-205.
Mesmer, Franz-Anton 13, 321-322, 326.
Métamorphose d’Arlequin (Les) 178.
Métamorphoses de Melpomène et de Thalie 

(Les) 38.
Metaphysik der Sitten (Die) 385.
Meuniers (Les) 256, 265-266, 268.
Michon, M. 28.
Michu de Rochefort, Pierre 19-20, 29.
Mille et une nuits (Les) 226.
Mirepoix, Louis 333n.
Miti, Vittoria 424.
Miti, Pompilio 423.
Mocenigo III, Alvise 99n.
Mode (La) 280n.
Moët, Jean-Pierre 263.
Molière 205n.
Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit 31, 41, 

108-109, 139, 159, 182, 184n, 310n, 338, 341, 
400-401, 403, 405-406.

Molière à la nouvelle salle ou les Audiences de 
Thalie 173.

Molin (ou Moylin), François 30, 32, 139, 144-
145, 259.

Molin (ou Moylin), Marguerite 32.
Mondonville, Jean-Joseph Cassanéa de 171, 

173, 273.
Monnet, Jean 168, 263.
Monsigny, Pierre-Alexandre 297, 306, 338, 340.
Montéclair, Michel Pignolet de 285n.
Morambert 172.
Morel de Chédeville, Étienne 338.
Morlaque, Nicolas Maroli, dit 331.
Mort d’Annibal (La) 113.
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Moulin, M. 332.
Moulinghen, Mme 10, 282.
Moulinghen, Jean-Baptiste 163, 172.
Mouret, Jean-Joseph 10, 67, 69, 99, 128, 132-

133, 143-145, 154n, 163, 168, 171, 235, 240, 249-
250, 259, 261, 280-281, 283-287, 291.

Mozzi, Pietro 95.
Muratori, Lodovico Antonio 104, 107, 109, 

353n, 354n, 373.
Mutio, Luigi 95, 374n, 411.
Muses rivales (Les) 259.

N
Napoléon Ier, empereur des Français 341.
Napoli Signorelli, Pietro 391.
Nattier, Jean-Marc 38.
Naufrage du Port-à-l’Anglais ou les Nouvelles 

débarquées (Le) 8, 67n, 128, 143, 240.
Nègre aubergiste (Le) 330.
Négresse ou le Pouvoir de la reconnaissance 

(La) 340.
Nelli, Jacopo Angelo 410.
Nicolet, Jean-Baptiste 165.
Nicollet, Simon-Mathurin 65.
Nina ou la Folle par amour 338.
Niveaux (ou Nivault) 243.
Nivelon, Louis 25, 32n.
Nivernais, Louis-Jules Mancini-Mazarini, 

duc de 308.
Noblesse et Bourgeoisie 205n.
Noce de village (La) 273n, 276.
Noces chinoises (Les) 265.
Noces d’Arlequin (Les) 12, 216, 277.
Nougaret, Jean-Baptiste 172, 297n.
Nouveau Marié ou les Importuns (Le) 223.
Nouveau Théâtre Italien, Le 67n, 69n, 103, 

106n, 132n, 143-145, 192n, 372n, 400n, 402n, 
403n.

Nouveau Théâtre Italien (Biancolelli) 25n.
Nouvelle École des maris (La) 197-200.
Nouvelle Italie (La) 198n.
Nouvelle Troupe (La) 197

Nouvelles Métamorphoses d’Arlequin (Les) 
178, 180.

Noverre, Jean Georges 168, 251, 257n, 258-259, 
268.

O
Observations sur la comédie et sur le génie de 

Molière 15, 151, 161, 162n, 351n, 399, 400n, 
402n.

Occasion (L’) 140, 147

Octave Voir Costantini, Giovan Battista.
Œdipe 149n, 152, 162.
Œdipe travesti 149n, 162, 164.
Œuvres de Monsieur de Molière 41n.
Ombre de la Foire (L’) 144.
Omphale 138n, 144, 161.
Oncle et le neveu (L’) 337.
Opéra de campagne (L’) 47, 78.
Opéra de province (L’) 173.
Opérateur chinois (L’) 265, 277.
Oracles (Les) 172.
Orefice, A. 94.
Origny, Antoine d’ 66, 69, 136-137, 143n, 150n, 

181, 234n, 268n, 274, 279, 280n, 282n, 283n, 
291, 292n.

Orléans, Louis-Philippe 300.
Orléans, Philippe d’ 5, 7, 92.
Orneval, Jacques-Philippe d’ 7, 40-43, 117, 129, 

132, 134n, 137-139, 140n, 143-145, 330.
Orphée 244n, 259n, 268.
Orsi, Giovan Gioseffo 104.
Oudry, Jean-Baptiste 275.

P
Padre per amore (Il) 199.
Paghetti, Pierre 6, 23, 25-26, 28n, 29, 32-33, 66, 

150, 245n, 331n.
Pallavicini, Nicolò Maria 104.
Pamela nubile 199.
Panard, Charles-François 176, 269-270, 276, 

282.
Panurge à marier ou la Coquetterie 

universelle 63-64, 67, 68n, 73.
Papillon de La Ferté, Denis Pierre Jean 207-

208, 210, 212, 257.
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Paradisi, Agostino 188n, 189n.
Paradoxe sur le comédien 14, 383n, 384, 388-

389.
Parenté d’Arlequin (La) 75, 84-85, 259.
Parfaict, Claude et François, dit les frères 

18n, 19, 25, 30, 36-37, 56, 66, 69n, 75-76, 77n, 
79n, 84n, 85n, 88n, 129, 132n, 144n, 150n, 
158n, 176, 213, 235n, 237n, 239n, 243-244, 
246n, 247, 249n, 250, 259n, 262n, 263n, 266n, 
267, 282n, 286, 288n, 290-291, 294n.

Pariati, Pietro 94.
Parodie (La) 147-148, 150-157.
Parodies du nouveau Théâtre italien (Les) 9, 

132-133, 138, 147-148, 151, 155, 158, 161n, 169-
171, 192n.

Parvi, M. 168, 293n.
Partenio 384, 389, 393, 394n.
Pasquariel Voir Tortoriti, Giuseppe.
Pasquin et Marforio, médecins des mœurs 

54-56.
Pastorella al soglio (La) 94.
Patrat, Joseph 338.
Pêcheurs (Les) 265.
Pecorari, Giovan Battista 97.
Pédant (Le) 265-266, 277.
Pellegrin, Simon-Joseph 136, 158n, 164, 166.
Pensées sur la déclamation (Les) 15-16, 351n.
Père de famille (Le) 192, 199, 205n, 384-385, 389.
Père prudent et équitable (Le) 113.
Pergolèse, Giovanni Battista Pergolesi, dit en 

fr. 292, 295, 340.
Perrot d’Ablancourt, Nicolas 82n.
Perrucci, Andrea 344, 374, 381, 411.
Petit, Mlle 335.
Petit lendemain de noce flamande (Le) 273.
Petit-Maître amoureux (Le) 248, 260.
Pétrine 172.
Pettegolezzi delle donne (I) 12, 192-193, 195-

196, 199, 201-202, 205.
Phèdre 53, 119n, 129, 131.
Philidor, François-André 297, 303, 306, 338.
Philippe VII, roi d’Espagne 385.
Picart, Bernard 40, 428.
Piccinelli, Maria Anna 101n, 219, 295-296.

Piccinni, Niccolò 338, 340-341.
Pico della Mirandola, Francesco Maria 104.
Pidansat de Mairobert, Mathieu-François 

210.
Piis, Augustin de 13, 173, 314-315, 327, 338.
Pirithoüs 154.
Piron, Alexis 100, 147-148.
Pitrot, Antoine-Bonaventure 88, 248, 251.
Plaisirs de La Tronche (Les) 18n, 25n, 148n.
Platon 388n.
Plaute 225.
Poétique 110.
Poétique française 401.
Poilly, François de 40.
Poinsinet, Antoine 297, 303, 401.
Poisson, Jean 344-345.
Poitiers, Michel 249, 251.
Pollarolo, Carlo Francesco 91.
Polyphème 246.
Pompadour, Jeanne-Antoinette, marquise 

de 82n, 235n, 254n, 262, 273, 276, 289, 301.
Pontau, Claude-Florimond Boizard de 166.
Porpora, Nicola 94.
Poussin, Nicolas 407, 428.
Précaution inutile (La) 17n, 41n, 48n, 62n, 65, 

78n, 87n, 162n, 192n, 211n, 237n, 253n.
Préville, Pierre-Louis Dubus, dit 387, 404.
Prévost, Antoine François 299n.
Prince de Charizme (Le) 259.
Prince de Salerne (Le) 177-178, 263, 280.
Prince généreux (Le) 25.
Prince malade (Le) 291.
Prince travesti (Le) 125.
Printemps (Le) 338.
Procès des comédiens français et italiens 

(Le) 29.
Procès des théâtres (Le) 49, 132, 134, 142-143.
Procope-Couteaux, Michel 261n.
Promenade de Rennes ou la Motte à Madame 

(La) 24n.
Promenade des Terreaux de Lyon (La) 

21n, 25.
Psyché 118.
Putta onorata 199n.
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Puvignée, Mlle 282.
Pygmalion 248-249, 259.
Pyrame et Thisbé 166, 172, 283.

Q
Quand parlera-t-elle ? 198.
Quatre Âges en récréation (Les) 265.
Quatre Arlequins (Les) 79.
Quatrième fête flamande 273.
Querelle des théâtres (La) 117, 128-129, 131, 

136, 143.
Quinault, Philippe 69, 118-119, 137, 138n, 140-

141, 162, 168, 173, 338.
Quinson, M. 245.
Quintilien 344, 346.

R
Racine, Jean 48n, 104, 111, 119n, 132n, 157, 164, 

268, 338, 341.
Radet, Jean-Baptiste 13, 314, 319, 324, 326n, 

327n, 328n, 340.
Raguenet, Jean-Baptiste 32-33.
Rameau, Jean-Philippe 166, 244n, 341.
Rampini, Giacomo 94, 97-100.
Rangoni, Lodovico 104.
Rapaccioli, Giovanni 95, 96n.
Rappel de la Foire à la vie (Le) 132, 134, 136-

137, 144.
Raton et Rosette 171, 288-289.
Raymond, Mlle 266n.
Rebel, François 166, 263, 283.
Recueil des comédies et ballets 260.
Recueils des divertissements du nouveau 

Théâtre italien 99n, 235n, 281n, 283-287, 
291n.

Réflexions critiques sur la poésie et la peinture 
119-120n.

Réflexion sur l’art de parler en public 344.
Réflexions critiques et historiques sur les 

différents théâtres de l’Europe 351n.
Réflexions sur l’Opéra 258.
Réformation du théâtre (La) 352, 429.
Régal des dames (Le) 79.

Régiment de la Calotte (Le) 139, 144.
Regnard, Jean-François 49, 54, 57, 65, 88, 116, 

134n, 238, 280, 338.
Réjouissances flamandes (Les) 272, 276n.
Rémond de Saint-Mard, Toussaint 258.
Rémond de Sainte-Albine, Pierre 13-14, 346-

347, 354, 381, 383, 404.
Renaud, M. 30.
Rencontre des Opéras (La) 150.
Rendez-vous nocturnes (Les) 259n.
Retour de guinguette (Le) 272n.
Retour de la tragédie française (Le) 140n.
Revue des théâtres (La) 145.
Rhadamiste et Zénobie 150n.
Riccoboni, François-Antoine-Valentin 9-10, 

13-14, 82-83, 145, 149n, 150n, 166, 172, 192-197, 
197-199, 201, 202n, 205, 244, 248-251, 254, 259-
261, 268, 278, 285n, 287, 292, 347-349, 354n, 
355n, 363n, 366n, 368n, 371, 374-383, 383.

Riccoboni, Luigi Andrea 7-11, 13-15, 36, 44, 
56, 59, 64-66, 80, 83, 87, 92-93, 99, 103-112, 117, 
121n, 128, 131-132, 134, 136-137, 141, 143-145, 
147, 149, 151, 158, 161-162, 164, 166, 169-170, 
209-210, 235, 246-247, 253-254, 285, 338, 344-
347, 351-361, 366n, 369-374, 376, 378-379, 381, 
383, 399-400, 402n, 403, 405-406, 420n, 429.

Riccoboni, Marie-Jeanne 12, 192n, 194-195, 
197, 201, 202n, 205.

Richardson, Samuel 199, 297.
Richelet, Pierre 153.
Richelieu, Louis-François-Armand de 

Vignerot Du Plessis, duc de 207, 213, 264.
Ripa, Cesare 419.
Rivarol, Antoine de 337.
Robinet, Charles 79.
Rochard de Bouillac, Charles-Raymond 10, 

270, 284, 288, 292-296.
Rodogune 152.
Roland 141.
Roland, Catherine 249, 254, 259.
Rolando, Mme 340.
Romagnesi de Belmont, Charles-Virgile 19, 

331n.
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Romagnesi, Jean-Antoine 17, 39, 140n, 145, 
149n, 150, 158n, 162, 163n, 166, 169, 172, 243, 
248, 250, 260-261, 281n, 285n, 288, 292, 331n, 
338.

Romagnesi, Marco Antonio 17, 85n.
Ronconi, Luca 215.
Rosalie, Mlle 294.
Rosaure impératrice de Constantinople 76.
Rose et Colas 305.
Rospigliosi, Giulio 428-429.
Rozier, Mlle 28.
Rousseau, M. 266n.
Rousseau, Jean-Jacques 171, 295, 379-381.
Rousseau, Pierre 63.
Rubini, Francesco 424.
Ruggieri, Ferdinando 418.
Rupture du carnaval et de la folie (La) 157n, 

164.
Rusca, Margherita 260.

S
Sablier, Charles 192.
Sacco, Antonio 386n, 387.
Sainctyon, M. de 144.
Saint-Aubin, Gabriel de 260n, 271-274.
Saint-Edme, Louis Gauthier de 25, 65-66, 129, 

149, 239, 240n.
Saint-Lambert, Jean-François de 336.
Salfi, Francesco 383n.
Salieri, Antonio 329.
Salinières ou la Promenade des fossés (Les) 

18n, 28, 149n.
Sallé, Étienne 31.
Sallé, Marie 31n, 82, 245n, 249-250, 258-259.
Saller, Alessandro 414, 418.
Sallier, abbé 151.
Salomon, Joseph-François 158n.
Salomone, Mario 352.
Samson 172, 197, 281n, 338.
Samsonnet et Tonton 172.
Sansedoni, Francesco 422.
Sansedoni, Giovanni 414n, 418, 422, 427.
Sansedoni, Orazio 414, 416, 418, 422, 425, 427-

428.

Sansedoni, Ottavio 425, 427-428.
Sanseverino, Aurora, duchesse de 

Laurenzano 94-96.
Saracini, Tomaso 95.
Sartorio, Antonio 88, 90.
Saurin, Bernard-Joseph 228.
Sauvé de La Noue, Jean-Baptiste 61n, 63.
Savi, Elena 219.
Savoyards (Les) 265.
Scala, Flaminio 209, 354.
Scarron, Paul 225.
Scène de la comédie italienne : Arlequin et 

Riccoboni 36.
Scolastica (La) 107.
Scotin, Jean-Baptiste 40.
Seconde lettre du souffleur de la Comédie de 

Rouen 346.
Seconde Surprise de l’amour (La) 123n.
Sedaine, Michel-Jean 161, 173, 297, 338, 340.
Selles, Christophe 19.
Serdeau des théâtres (Le) 147-148, 150, 152-156, 

158.
Serva amorosa (La) 192.
Serva padrona (La) 292, 294-295.
Servante affectionnée (La) 205n.
Servante maîtresse (La) 197, 282-283, 294-296, 

340.
Sesostri 104.
Sganarelle ou le Cocu imaginaire 182.
Shakespeare, William 225, 298.
Silvia Voir Benozzi, Giovanna Rosa.
Sodi, Carlo 294.
Sodi, Pietro 84, 86, 262.
Sofonisba 104.
Soirée des boulevards (La) 180.
Soragna, Melli Lupi, prince de 97.
Sorcier (Le) 303, 306, 310.
Souhaits (Les) 164.
Sourd guéri (Le) 328n.
Stampiglia, Silvio 95, 98, 99n.
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič 387.
Sticotti Orsola Voir Astori, Ursola.
Sticotti, Antonio Giovanni 166, 172, 254, 269.
Sticotti, Fabio 10, 92-93, 98-99, 289-290.
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Storia critica de’ teatri antichi e moderni 391.
Superstitieux (Les) 292.
Surugue, Louis 273n, 275.
Suite des Comédiens esclaves (La) 145.
Suivante généreuse (La) 192.
Supplément aux parodies du nouveau Théâtre 

italien 9, 170-171.
Surprise de l’amour (La) 113n, 117, 122-123, 

124n, 150n.

T
Tableau parlant (Le) 12, 297-311, 340.
Tableaux (Les) 269, 276.
Talents à la mode (Les) 259, 280, 285, 287, 292.
Talents déplacés (Les) 288.
Tanara, Nicolò 104.
Tancrède 152.
Tarare 329.
Tarare régnant ou l’Île d’Ormus heureuse 329.
Tartuffe 159.
Télémaque 116.
Télémaque travesti 116.
Tempesta amorosa 48n.
Tempesti, Domenico 95, 96n.
Temple du goût (Le) 243.
Téniers, dit le Jeune, David 11, 266, 270-278.
Térence 225.
Terodak, M. 282.
Tertullien 353n.
Tête à perruque (La) 300.
Thalie au nouveau théâtre 161, 173.
Théâtre de la Foire ou l’Opéra-Comique (Le) 

7, 40-43, 129n, 132n, 134n, 137n, 139n, 140n, 
143-145.

Théâtre italien de Gherardi (Le) 6-7, 9-11, 17, 
40-41, 47n, 48n, 50n, 54n, 58n, 62, 64n, 65, 78n, 
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