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Introduction 

 

 

 érone   ilieu du      e  i  le   e   u e u   ép ré    la naissance se retrouvent 

par hasard dans cette ville pour y épouser leur belle. Autant Tonino, él  é    eni e  

e t un  eune  o  e  pirituel et r   iné   ut nt  on  r re Zanetto, él  é d n  l  

campagne de Bergame, est un rustre qui multiplie les impairs. Des imbroglios en 

     de ti  ent l  toile de  ette  olle  ournée  ur  ond de   ri  e  rr n é   i ou  

 olé   e poi onne ent et ronde d’in o pré en ion .  

 

Au-del  de l’ pp ren e pure ent  e ti e de  e te te   e   u e u   énitien     e t 

 u  i  l’o    ion de pré enter un po te important soucieux de mettre sur la s  ne l  

 or le  o i le de  on époque   out  u lon  de  on  u re   oldoni   pre  enti le  

 ou e ent   i torique  d n  le  ou e ent    e de   l   e   d n  l’é olution de  

 tru ture  é ono ique    e   on eption   ui  ient de pr   le   e in et le  

né e  ité  de l’ i toire   

 

 n         rlo  oldoni e er e l  pro e  ion d’  o  t    i e et  ppro  é p r 

l’Arlequin      i  é rit pour  e dernier  Arlequin   let de deu     tre     eu   n  

plu  t rd  il é rit pour le   nt lon  ’Ar e    o édien de la troupe de  ede      e  

 u e u   énitien     ette pi  e  er   ouée   e   u     d’  ord    i e   ille o  

 é ourne l  troupe  ette  nnée-l   pui   er  re  niée p r l’ uteur en      pour  tre 

repré entée  u t é tre   nt’An elo de  eni e diri é par le    e  ede        

   e  nnée   oldoni de ient l’ uteur  ttitré de  ette troupe et    ndonne 

dé initi e ent  e    ti ité  d’  o  t pour  e  on   rer e  lu i e ent   l’é riture 

dramatique.  

 

Les Jumeaux vénitiens 

  e   u e u   énitien   est donc une  u re de  eune  e   ’e t  urtout une  u re 

de l  période  pi  ne  de  oldoni  période   r  téri ée p r troi   u re     nt pour 

t   e  o  un  le dou le    Arlequin   let de deu     tre       e   u e u  

 énitien   et  il  r pp tore    t  e n’e t é ide  ent p   un     rd  i dur nt  ette 

   e période   oldoni  é ite    que  our entre deu  pro e  ion    o  e de loi ou 

 o  e de t é tre    o  t ou  rti te   erte  le   e in e t en ore lon   pourt nt   

travers la mort symbolique de Goldoni-Zanetto (ré ini  en e du   nni lourd et 

 tupide  érité de l   o  edi  dell’Arte  et l   i toire tout  u  i     olique de 

 oldoni-  onino  l’ o  e du  onde r   iné et  pirituel    ’e t l  ré or e t é tr le de 

 oldoni  i  nt   supprimer masques et types au pro it de  per onn  e  qui 
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lente ent   i    re ent  e  et en pl  e   ette  u re ter inée   oldoni  et un 

ter e   l   ri e du  dou le    o  e  i   e  l   ort de   netto l’ uteur trou  it 

en in     érit  le identité.  

 

 n peut en ore  on idérer «Les jumeau   énitien   comme un canevas directement 

issus de la Commedia dell’Arte traditionnelle. On y retrouve d’ illeur  certains types 

bien connus : le Docteur, Brighella, Arlequin, Colombine  A leur    té   de  

per onn  e  tr   construits: Lelio, Pancrace, Florindo, Beatrice   u nt  u dou le 

r le Zanetto/Tonino   ’e t un pro édé t é tr l  é ul ire utili é de    on  ou ent tr   

e  i   e p r d’ utre   uteur  dr   tique   ntérieur     oldoni   oli re et 

    e pe re pour ne  iter que  e  deu -l .  

 o édie di ne de l   o  edi  dell’ rte    e   u e u   énitien    ro  it de   u et  

pro ond   o  e le  o porte ent de l’ o  e    e   l’ r ent  l’  our et l’  itié  l  

 érité et le  en on e  l  lo  uté et l  tr  i on  l   on i n e et l    l onn teté  et  e 

 ert de l   ort  o  e  i  i i  il n’     it d’ utre i  ue pour   ire l  lu i re   n re rée 

 ur    ne le  oi   rn   l pour  ieu  l’identi ier et le    tier    o   e   orruption  

  l dre  e   onni en e  douteu e     tout e t préte te    réer une tr  i- o édie de 

  ur    ute en  ouleur   enée t   our   tt nt p r de    r  t re   de  t pe   de  

   que  et de  l   i et   r ie de  oup  de t é tre   elon l’   itude du    tre du 

genre, Carlo Goldoni.  

Dossier pédagogique du Théâtre Jean Vilar pour Les Jumeaux Vénitiens  

m.e.s. par Carlo Boso/ saison 2003-2004.  
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Carlo Goldoni, le Molière italien 
 

 

 ’e t dans l’allégresse de  dernier   our  

du   rn   l de  eni e de      que   rlo 

 oldoni e t né   u  ein d’une  ille et 

d’une    ille o  le  o t du t é tre ét it de 

tradition.  

             -                            

                                           

                                          

                                             

        dans ce fracas, dans cette 

                  -                   

     ?”  

  n  l   i liot  que de  on p re  il lit le  

 uteur   o ique   A di  ou dou e  n   il 

é rit une  o édie    n   e douter qu’elle 

 er  l  pre i re d’une lon ue produ tion 

t é tr le   l   it de  étude     e  

irré uli re   u  ré de  dépl  e ent  de       ille   l  ut  on ié   l’  e de     n    

un p re do ini  in qui doit lui  pprendre l  p ilo op ie    i  une troupe de 

 o édien   ient   p   er  le  eune  o  e trou e t nt de pl i ir   le   réquenter    

qu’il l i  e l  la philosophie pour  ’e   rquer avec la troupe.  

     re  indul ente lui p rdonn      u ue   i  lui interdit d’ ller   l   o édie   on 

p re d   lor  le pl       eni e  o  e  ler    e  un on le   o  t   l pro ite de  e  

loi ir  pour e plorer tou  le  t é tre  et dé ou re que  eni e e t  une  ille 

e tr ordin ire    ’ uto ne  ui  nt il  er  de  étude  de droit   l’uni er ité de    ie  

  i  il  ontinuer    lire les auteurs comiques anciens et modernes avec plus de 

passion que la jurisprudence.  

    travaillais                                                 ”.  

 

 ou   o  e  en       il    en in pou oir  o  en er     érit  le   rri re d’ uteur 

dr   tique  il entre  u  er i e du dire teur du t é tre   n    uele   i  ele 

 ri  ni   o  e  uteur  ttitré de la co p  nie   er   l   it  ouer  e  pre i re  

pi  e    n       il épou e  i olett   onio      ie  u qu’ lor   ou e entée  onn  t 

une période de  on eur  de   l e  de tr   il  il   er  e     oie et   or e     r nde 

ré or e du t é tre   u  tituer   la  o  edi  dell’Arte  i pro i ée  ur un   ne    

p r le  per onn  e     qué  de l  tr dition  une  o édie de   r  t re    ouée   n  
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   que et dont le  r le   ont é rit    l’   n e  En 1747 se produit la rencontre la 

plus importante de sa vie: celle d’une troupe  énitienne dont le dire teur   erol  o 

 ede     lui de  nde une pi  e et lui   it  i ner un  ontr t pour plu ieur   nnée   

 o  e po te  ttitré de    troupe   n pleine po  e  ion de  e   o en   il    u  i l  

 l ire  i ion de l  ré or e qu’il  eut ré li er   l  e  ent pr t   li rer l    t ille dé i i e 

pour  el    end nt qu tor e  nnée   il    tr   iller d’ rr   e- pied   ourni   nt      

troupe de  di  ine  de pi  e   li nt tot le ent     ie  u t é tre   l    de enir 

r pide ent  él  re en  ou nt  in t-neu  pi  e  en troi    i on    n dé    ord   e  

 ede     il quitte  elui- i   l’e pir tion de  on  ontr t   l é ri it en neu   n  pr   de 

 ept nte pi  e .  

                                                        anglais, des t                  

                                                                                        

                                                                               

                                  Je vis avec peine       manq                   

                                                                                     

                       avec ma passion voir ma patrie se relever au niveau des 

autres pays et je me promettais               ”   

 

 ette période de produ tion inten e e t  u  i une période de   t ille    n  

l’ ppli  tion de    ré or e   oldoni  e  eurte   de  o  t  le  de toute   orte   

querelle    e  le    teur  qui n’   eptent p      ile ent de renon er   leurs 

habitudes d’i pro i  tion  rapports di  i ile    e  le dire teur du t é tre.  

                                                                                

                                                                          

                                         ,                                            

                                                                                       

                                                                                          

                                      ,                 et le plus suivi en        ”  

 

 n       il    ndonne le     p de   t ille  il    epte l’o  re qui lui e t   ite de 

diri er le t é tre de l   o édie- t lienne     ri    l  rri e     ri  le     o t        l 

doit re o  en er l     e   t ille pour l  ré or e de l   o édie   n       il 

de ient pro e  eur d’it lien de  prin e  e  ro  le    ille  de  oui       l  e  et  lor  

  é rire en  r n  i     e  ourru  ien  i  nt  e t  oué le   no e  re        l  

 o édie- r n  i e, puis de  nt l   our    ont ine le u   ’e t é  le ent en 

 r n  i  qu’il rédi e  e    é oire    de               l  eurt le     é rier       

  n      ieille  e  il    it eu l    ti    tion de  oir trio p er  on t é tre, non 

 eule ent en  r n e   i   u  i   Venise.  
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La naissance des Jumeaux vénitiens 
Extraits des Mémoires de Goldoni 

 
Medebac (directeur de théâtre) avait loué le théâtre Saint-Ange qui, n’ét nt pas des 

plus vastes, fatiguait moins les acteurs et contenait assez de monde pour produire 

de suffisantes recettes. Je ne me souviens pas quelle fut la pièce que l’on donna à 

l’ouverture. Je sais bien que cette troupe nouvellement arrivée, ayant à lutter contre 

des rivaux très habiles et habitués dans la capitale, (il  ’  it de Venise, l’ t lie n’e t 

pas encore unifiée) eut de la peine à se faire des protecteurs et des partisans. Ce fut 

la Griselda qui, au bout de quelque temps, commença à donner quelque crédit à 

notre théâtre. Cette tragédie intéressante et le jeu de l’  tri e qui l’e  elli   it 

encore davantage firent une sensation générale dans le public, en faveur de 

Madame Medebac, La dona di garbo (La brave femme), que l’on donna quelques 

jours après, acheva d’ét  lir sa réputation. 

 

Darbes, le Pantalon de la compagnie, avait été bien reçu et fort applaudi  u qu’ lor  

dans les rôles de son emploi ; mais il n’   it pas encore joué à visage découvert, et 

 ’ét it là où il pouvait briller davantage. Il n’o  it pas jouer les pièces que  ’   i  

faites pour le Pantalon Golinetti, au théâtre de Saint-Samuel, et  ’ét i  moi-même de 

son avis, car les premières impressions ne  ’e    ent pas facilement et il faut éviter, 

tant qu’on peut, les comparaisons. Darbes ne pouvait donc paraître que dans la 

pièce vénitienne que  ’   i  travaillée pour lui ; je me doutais bien qu’Antoinet le 

gentil n’ ur it pas valu le Cortesan vénitien, mais il fallait l’e    er  Nous allâmes 

aux répétitions. Les comédiens riaient comme des fous, je riais aussi ; nous crûmes 

que le public aurait fait comme nous, mais ce public que l’on dit n’  oir point de tête 

en eut une bien ferme et bien décidée à la première représentation de cette pièce, et 

je fus obligé de la retirer sur-le-champ. 

 […] 

Le pauvre Darbes était très mortifié, il fallait tâcher de le consoler. J’entrepri  sur-le-

champ une nouvelle pièce dans le même genre, et je le fis paraître, en attendant, 

avec son masque dans une nouvelle comédie, qui lui fit beaucoup d’ onneur  et eut 

beaucoup de succès.  ’ét it L H     prudent, pièce en trois actes et en prose. Il 

fallait cependant, pour établir encore davantage sa réputation, le faire briller à visage 

découvert ;  ’ét it mon projet,  ’ét it mon but principal. Pendant que Darbes jouissait 

des applaudissements de L H     prudent, je travaillais pour lui sur une pièce 

intitulée les Deux Jumeaux vénitiens. J’   i  eu assez de temps et assez de 

facilité pour examiner les différents caractères personnels de mes acteurs. J’   i  

aperçu dans celui-ci des mouvements opposés et habituels dans sa figure et dans 

ses actions. Tantôt  ’ét it l’ o  e du monde le plus riant, le plus brillant, le plus vif ; 

tantôt il prenait l’ ir  les traits, les propos d’un niais, d’un balourd, et ces 

changements se faisaient en lui tout naturellement et sans y penser. Cette 

découverte me fournit l’idée de la faire paraître sous ces deux différents aspects 
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dans la même pièce.  ’un des deux frères, appelé Tonino, avait été envoyé à Venise 

par son père, l’ utre nommé Zanetto, avait été envoyé à Bergame, chez son oncle. 

Le premier gai, brillant, agréable ; l’ utre grossier et maussade. Ce dernier devait se 

marier avec Rosaure, fille d’un négociant de Vérone et part pour rejoindre sa future. 

 ’ utre court après sa maîtresse dans la même ville : voilà comme les deux jumeaux 

se rapprochent sans le savoir. La ressemblance ne pouvait pas être plus frappante, 

puisque  ’ét it la même personne qui jouait les deux rôles ; mais les noms étant 

différents, l’intri ue devait être plus difficile pour l’ uteur  et plus piquante pour le 

spectateur. 

 

Mémoires de M. Goldoni  

Pour servir à            de sa vie et à celle de son théâtre 

2ème partie – Chapitre premier p. 213, 214, 215 

Le temps retrouvé – Mercure de France 
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Historique de la Commedia dell’ rte 
 

Les origines  

 

  e t   e  le   o  in  que l on retrou e l  pré i ur tion de l   o  edi  dell  rte 

  e  l  tell ne  une   r e  urle que  ou ent o    ne   ntroduite    o e en    e 

te p  que le   o   t  de  l di teur    er  le  ilieu du    e  i  le    nt Jé u -

Christ, elle ét it  énér le ent  ouée   l   uite d un  pe t  le tr  ique   e  qu tre 

per onn  e  qui l   o po  ient ét ient    qué    lle repo  it  ur un   ne    

 tri  e    i  l i   it une l r e pl  e   l'improvisation. On le voit tout de suite, les 

affinité  entre le   tell ne  et l   o  edi  dell  rte  ont no  reu e   i pro i  tion  

t pe   i e   per onn  e     qué  et   ne      n  er it    ile ent en lin    p rtir 

de  e  r ppro  e ent     affirmer que la commedia dell'arte descend directement 

des atell ne     i    i indéni  le ent e i tent de  point   o  un  entre  e  deu  

 or e  d  rt  il   ut  i n ler  u  it t que le  per onn  e   i e   pp rtiennent  u 

répertoire comique de toujours.  

 eu   peu   ou  l e  et de l  dé  den e de l'Empire romain, le   pe t  le   ont 

    ilir d n  de  repré ent tion  o    ne   de plu  en plu  i pudique      

 o  edi  dell  rte  ou tout  u  oin   e  pre i re  lueur    e  le  lor  di p r  tre.  

    o  edi  dell  rte  ttend de   ondition  plu     or  le  pour ren  tre   e  o en 

A e    lui en o  rir l o    ion   ue  e  oit  ur le  p r i  de  é li e    ur le  pl  e  

ou d n  le     te u   l   o édie  leurit  lor  p rtout   ur le  p r i  de  é li e   le  

   t re  - les sacre rappresentazioni - ont pour but d'instruire un pu li  illettré et de 

le di ertir en l i   nt une  r nde p rt  u  énie in enti  de    teur     l'improvisation.  

  i   u  o en A e      té de     t re  d in pir tion reli ieu e  proli ér ient  u  i 

de    r e  popul ire    lle   ont   signaler   r elle  utili  ient de     que  et de  

tr  e ti  e ent  et ét ient plu  ou  oin  réprou ée  p r l   li e qui  o  it d n  le 

   que   in i que d n  le   quill  e  de  o  en e    Dieu...  

 e nou  i   inon  p    epend nt  ette période de l'histoire  o  e une  uite 

ininterro pue de di erti  e ent       ie ét it rude  le    e in  in ert in    e qui 

n e p    it nullement en Italie l'existence de cantastorie (chanteurs populaires) qui 

se rendaient de village en village pour conter, chanter et mimer.  

M i  le p     e politique  e  odi ie  rut le ent   en  t lie et  illeur  l in t  ilité e t 

 énér le     période qui  o  en e en      e t une période de  ri e     p u reté 

 é it d n  le     p  ne  et  e tr duit p r l é i r tion des paysans vers les ville  - 

 eni e   il n entre  utre  -  urtout pend nt l  i er   r  l été    l     p  ne  il e t 

tou our  po  i le de tr   iller   e    i onnier  o  er ent et r  ontent leur  dé oire  

et leur  dé  lé  avec leurs patrons, sur la place publique. Cependant   o  e il  

dépendent de  e  per onn  e  i port nt  qui le   ont  i re et qu il peut  tre 
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d n ereu  d en dire ou erte ent trop de   l  il  ont re our    de    rionnette  

pour   ri  turer le do e  l é  que...  

  e t d n   ette période d  pr  -guerre que se situe 

Ruzz nte   l   per i    l   o édie popul ire de  e 

perpétuer en dépit d une  o édie érudite trio p  nte  

 ou   o  e  en e  et   l  po ée d une  en i   n e qui 

pui e  on in pir tion d n  le   uteur  du t é tre antique 

et les grand   uteur   onte por in   et qui  épri e le  

  r e  popul ire  qui ne  orre pondent p     sa 

recherche de la perfection.  

Bien qu'appartenant au milieu bourgeois, Ruzzante va  

re léter d n   on t é tre les rapports nouveaux qui 

existent entre paysans et  it din    e  dernier   de enu  

 old t    ttiré  p r de  pro e  e   llé   nte , reviennent 

au pays plus pauvres que jamais et ayant perdu toutes 

leurs illusions. C'est vers eux que Ruzzante va se tourner 

pour créer un personnage nouveau: le paysan grote que  

ru é    ut en  ouleur  l  n  tre r  é   d'Arlequin. 

 

Statue de Ruzzante à Padoue 

 

 eu   peu nou   o on  tou  le  élé ent  qui  ont  on er er   l  n i   n e de l  

 o  edi  dell  rte  A  nt d  rri er    ette n i   n e elle-   e  une derni re   lte 

e t né e   ire  le   rn   l    n  un déploie ent de  ouleur   un    te de 

dé ui e ent  et de tr  e ti  e ent   un  our ille ent de  i e      rl t n   

  teleur    oni enteur  et   ro  te   le   rn   l  le  onde de l illu ion  ré u e 

  e  é l t  e que nou    on   i  en    nt  u qu i i    e t le  onde de 

l i pro i  tion   tous les niveaux...  

 

Naissance au milieu du XVI e siècle  

 

  inten nt l   o  edi  dell  rte peut n  tre   e     é rier        Padoue, en Italie, 

8 hommes signent un contrat   in de ne plu   tre de  dilett nti   o édien  

   teur     i  de  r i    teur  pro e  ionnel   or  nt une troupe   elle de  u  nte 

lui-   e n ét it  or ée que d    teur     e  ont de   o édien  dell  rte  de 

 étier). Pour eux il ne s'agit pas telle ent d un    n e ent d  ppell tion ni d une 

re  er  e de  t tut  o i l    i   ien plut t d une nou elle   ni re d'envisager leur 

art.  
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     o p  nie  r ternelle    l   olonté de  réer un  ont  t nou e u   e  le pu li   

 on  ut e t de le di ertir et de    ner de l  r ent en pl   nt l   teur  u  entre de    

 ré tion   i l i pro i  tion re te tou our  le    tre  ot de   pe t  le  repré enté   il 

 on ient   inten nt d  ppré ier  elle- i       u te   leur    r  e  pro e  ionnel  

 on  ient  de leur    oir-  ire  de leur  rt  dé ident de le dé endre   e   rio en 

   ppu  nt  ur le  ré  tion  de l'auditoire. Ils ont une solide formation de  on leur   

de  i e  et d   ro  te   et e  e tuent  our  pr    our un tr   il  érieu  et 

 ppro ondi   l  di po ent de toute une  érie de   ne      ette  tru ture ou erte   er  

nourrie de l   tu lité quotidienne tout autant que d'intrigues personnelle  éternelle   

 e     tre  i  u  de leur  utorité  e   i  nt  ru er p r leur    let   de   ieill rd  

  oureu  de  eune  tendron  qui leur pré  rent le     nt  de leur   e  l    lou ie 

de deu  ri  u   le  dé on enue  d'un vieillard dont l'unique passion e t l  r ent   

 oil  l  tr  e  ur l quelle  ont   e er er leur  trou  ille    e  u     de l  

repré ent tion repo e  ur l   teur   ur  on t lent   ur  on  énie    e t l  l   r ndeur 

et l ori in lité de la commedia dell'arte, mais c'est aussi sa fai le  e   peu   peu 

l   teur  oin  in piré réduir  l  p rt d i pro i  tion  reproduir  de   itu tion   r  i-

 onnue   oir éli ée   et le pu li  n   retrou er  plu   ette étin elle  ré tri e qui le 

charmait et le divertissait.  

   utre  troupe   él  re   ont  e  or er   tr  er  toute l  urope   e  troupe  

 o prennent de di     in t   teur  réuni   ou  l  dire tion d un   e  de troupe qui 

di tri ue le  r le  et  eille   l   o é ion de l en e  le   ette  o é ion e t 

   olu ent né e   ire dans ce  enre de  pe t  le o  l i pro i  tion e i e une 

entente pro onde entre le  interpr te     A  e   o édien   en ient p r oi     d oindre 

de    ro  te   de     nteur  et de  d n eu e    l  n    ient  u un r le d n  l  

pi  e    i  o  r ient le  préli inaires et prolongements attendus du public.  

Au     e  i  le  l  popul rité de l   o  edi  dell’ rte ét it plu   r nde que     i  

en  t lie  et le   ou erne ent  d’  p  ne et de  r n e   er   rent    en urer et   

ré le enter  ette  or e t é tr le.  

En France, le Recueil de   er rdi  on titue le té oi n  e le plu  intére   nt  ur  e 

que  ut  e t é tre    er rdi ét it l’Arlequin de l  troupe  utori ée et pri ilé iée par 

Louis XIV. Quelques grands acteurs, tels que Tiberio Fiorelli, plus connu  ou  le no  

de  on per onn  e    r  ou  e  et l’Arlequin  o inique  le  outen ient p r leur  

t lent    n An leterre  l’in luen e de l   o  edi  dell’ rte  or e  le    r  t re  de  

  rionnette  de  un     él n e d’Arlequin autoritaire et de Polichinelle, et sa 

femme Judy.  

    o  edi  dell’ rte in pir  le  plu   r nd  dr   tur e   r n  i   que  e  oit 

 oli re  qui p rt  e  une   lle pend nt un te p    e  le     o édien   t lien  du 

 oi   de l   o édie-Italienne parmi lesquels figurait le fameux Scaramou  e 

  i erio  iorelli   ou   ri  u    e dernier é ri it pend nt  in t  n  pour le   t lien  

 de              et é rir  pour eu  le  deu  tier  de  e  pi  e .  
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 lu  t rd  l   o édie it lienne reprit   l   r n e  en le per e tionn nt   e que  elle- i 

lui    it e prunté  et le  pi  e  de  oli re p    rent pour l  plup rt  réduite    leur 

  ne     d n  le répertoire mobile de la commedia dell’ rte   

 e répertoire ét it ri  e   r   u    ne    qui   ét ient tr n  i    tr  er  le    e   

    out ient de   d pt tion  de   onte  de  o    e  de   ndello    i   u  i  eu  

de  o édien    e  eul élé ent per et de re eter le  li  é de la roulotte emmenant, 

sur de  route  peu   re   une  o p  nie d  rti te     élique  et  i ér  le    on 

 eule ent il      it p r i eu  d  ut entique  é ri  in   de  lettré     i  leur  u     

ét it tel qu il  ét ient de  ndé  et    ueilli  d n  le  prin ip le   our  européenne   

 n  r n e  le   édi i  in it rent de   rti te  de toute  orpor tion  de  é ri  in   

  i   u  i de   u i ien  et de  dé or teur     t erine de  édi i   qui  ppré i it 

leur   pe t  le    it  enir   la cour les artistes de la commedia dell'arte...  

    o  edi  dell  rte   ép nouit tout  pé i le ent en  r n e  r  e   la protection 

des Grands, dont Marie de Medicis   i   u  i p r e qu  u  il de   nnée    op re 

une interpénétr tion entre le t é tre it lien et le t é tre  r n  i . Jusqu'en       

deu  p le  d  ttr  tion  ont  e p rt  er le  u     et   ire  ourir le   oule    le  

 t lien    l   tel de  our o ne et     rin  ur le  ont- eu   qui  oue en  irtuo e d un 

   pe u in or e       r e it lienne e t  lor  in  rnée   l   tel de Bour o ne p r 

 urlupin    ultier   r uille et  ro   uill u e  per onn  e   en nt tout droit de l  

 o  edi  dell  rte p r leur   r  t re per  nent et leur   o tu e    urlupin    let 

 our e et ru é  e t un  utre  ri  ell    ro   uill u e   une  ed ine proé inente 

en errée p r deu   einture  et un  i   e en  riné   l e t  oué dur nt trente  n  p r 

 o ert  uérin  et on n interpr te p   i puné ent un per onn  e  u  i lon te p  

  n  que de  r pport  tr   étroit  ne   ét  li  ent entre personnage et interpr te   e 

dernier l enri  i   nt de    per onn lité et de  on inl     le tr   il de  ré tion.  

  nt lon  pour    p rt  re it  ou  le  tr it  de   ultier   r uille   ieill rd   l   pe t 

 r  ile et  i ér  le et   l'extraordinaire souplesse. Ce que la  oule  d ire le plu   

t nt e t  r nd le  étier de   o édien     e t l i pre  ion d    i ter   un  pe t  le 

en tr in de  e   ire  ou   e   eu  et d   p rti iper en quelque  orte p r l  

 onni en e ét  lie entre le pu li  et l     ne. Mais Tabarin meurt en         ultier 

  r uille en       ui i en      p r  ro   uill u e   ien n e t perdu pour  ut nt  

  r  pend nt  et   e d or de l   o  edi  dell  rte  tout  o édien de l  rt  init p r 

tr   iller   Paris...  

La commedia dell'arte est alors si vivante qu  rri ent en  r n e d  utre   o p  nie  

tout  u  i t lentueu e   p r i le quelle  il   ut  iter  urtout  elle qui   rite en  on 

 ein  i erio  iorilli     r  ou  e  qui  ut pour  oli re un  od le et un    tre et qui 

partagea avec lui en 1658, lorsque celui- i  int   in t ller dé initi i ent   Paris, la 

salle du Petit-Bourbon.  

 oui        un  o t tr   pronon é pour le t é tre  il e t don  n turel qu un  enre 

 u  i neu  que l   o  edi  dell  rte   ontinuelle ent renou elé par l'improvisation, 
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plein de  ie et de rire    i ure p r i le  pl i ir  et le   eu  de l   our et que  d n   e 

 onte te p rti uli re ent    or  le  elle  rille de tou   e   eu    lle le  er  en 

  out nt  u    ne    it lien  de  pi  e  et   ne     r n  i    oué  en  r n  i . L  

dé olition du  etit- our on en  ue de tr   u  d   r ndi  e ent du  ou re     

 on réti er  ette  itu tion de   it pui que le roi  ttri ue  lor     oli re et aux Italiens 

la salle du Palais-Royal...  

 oli re meurt en 1673, mais la commedia dell'arte ne di p r  t p     e  lui  et elle 

    ontinuer    e produire     ri  de  nt un pu li  de plu  en plu  poli é  

 epend nt  e  détr  teur  veillent toujours et le roi chasse en 1697 la troupe de 

   r  ou  e  lor  de  répétition  d un   én rio satirique intitulé « La fausse prude    

  d  e de   intenon    ru  e re onn  tre   n ne   dine p     e  l  réput tion 

des Grands.  

 e   t lien  re iendront en        e  l  troupe de  ui i  i  o oni   e   o édien  

 e  ont   it de    i   r n  i  qui é ri ent pour eu     interpénétr tion du t é tre 

 r n  i  et it lien   l quelle nou    on  dé     it  llu ion plu    ut  e dé eloppe.  

 erre d éle tion de l   o  edi  dell  rte  l   r n e le  er  dou le ent en    ueill nt 

non  eule ent le   o édien  de l' rt    i   u  i   rlo  oldoni qui  e  oulut le 

 oli re it lien   n  e  orner      on propo     é oquer les rapports qu'il entretenait 

avec la commedia dell'arte.  

 l  int   la cour de Louis XV avec le projet d'y propager ses idées de reforme du 

théâtre it lien   l'égard duquel il formulait les critiques du censeur le plus sévère, 

affirmant qu' "il ne passait sur les scènes publiques que de dégradantes 

arlequinades, de honteuses et scandaleuses galanteries, d'immondes jeux de mots, 

des intrigues mal venues et de plus, mal menées, sans   ur , sans ordre...".  

 ette ré or e  or le      o p  n it d une    ition lé iti e   elle d é rire de  

 o édie  de   r  t re   r   elui que  olt ire  éli it  d   oir réu  i   li érer l'Italie 

des Arlequins dut au  ontr ire  pour répondre   l  ttente du pu li   r n  i     ire de  

pi  e     l it lienne     r  illeur   il  e  eurt   u   o édien  ro pu   u  eu de l  

 o  edi  dell  rte et dut  d ettre qu il   udr it   e  eu    e u oup de répétition , 

de la patien e  et du tr   il    id le   l   o  edi  dell  rte  il l e t d n   e  

pre i re  oeu re  qui  i p r  ite ent rédi ée    ont en   it  d  ut entique  

  ne      l  on er e le  per onn  e  t pe  et  e n e t qu en      d n       el     

qu il  e dé  rr   e de     que    e  prot  oni te   pp rtiennent   l'univers des 

Arlequins, Pantalon, Colombine, comme l'attestent ses titres: « Arlequin,  er iteur de 

deu     tre  », « Les Amours d'Arlequin et de Camille », « La Jalousie d'Arlequin », 

« Un des derniers soir  de   rn   l     e point de dép rt de  i  ro lio   

tr  e ti  e ent  et re ondi  e ent  in ttendu  e t tou our  le    e   e   oup  de 

  ton  ont tou our  pré ent   et le    let    ontr ire ent    eu  de   uteur   r n  i  

de l     e époque, demeurent ru é  et tou our     ile    tro per leur     tre  

  é  et avares.  
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Au      e  i  le  en  t lie    rlo  oldoni donne un nou e u  ou  le   l   o  edi  

dell’ rte   oldoni o li e  e    teur     e ré érer  u te te é rit    renoncer aux 

pitrerie     ile   éli in nt peu   peu le     que   en  on ér nt  u  per onn  e  

une indi idu lité tou our  plu    rquée   l   tr n  or é l   o  edi  dell’ rte en 

 o édie de   r  t re   epend nt que   rlo  o  i re te d n  l  tr dition    nt 

re our    des  r u ent   u     ent  p t étique  et   tirique    e ré ér nt   de  

per onn lité  et coutumes contemporaines.  

 

De l’époque classique à nos jours 

 ur nt pr   d un  i  le  l   o  edi  dell  rte  u  en   tri t   di p ru de l     ne 

car elle ne correspond it plu   u   rit re  de l époque   lle n intére  e plu   u re 

que quelque  é ri  in     ul  erl ine   en i le  u    r e et   l  lé  reté de 

certains de ses personnages, "masques et bergamasques jouant du luth et dansant", 

silhouettes gracieuse  que l on  roir it  ortie  de t  le u  de   tte u et  u quelle  

le po te  on   re    e    te    l nte       ou en ore   éop ile Gautier qui, dans  

   e   pit ine  r     e     ontre le  péré rin tion    tr  er  l   r n e d une 

troupe t é tr le compren nt de  per onn  e  t pe     t  ore et    pin      elle 

et  é ndre   e  éd nt et le Tyran.  

 e    e  i  le ou lie    l’e  eption de Maurice Sand, fils de Georges, quelque peu 

cet art ancestral. En France, cependant, la famille Deburau reprend les per onn  e  

de  ierrot et  olo  ine et le    it entrer p r le  i e d n  le répertoire t é tr l 

 r n  i .  

  i      e  quelque  e  eption  pr    l  plup rt de  é ri  in  dél i  ent l  

 o  edi  dell  rte  u qu  u dé ut du      i  le    e t peut- tre un     rd    i  l  

ren i   n e de l   o édie de  étier e t liée   de   oule er e ent   u quel  ont 

été  en i le  de   o  e  de t é tre     pre i re guerre mondiale d'abord. Au 

lendemain de celle-ci, Charles Dullin1   e t in t llé avec quelques  o édien  en 

pro in e  pr   de    te u-  ndon  et  ette petite troupe   e   ie   l'improvisation et 

travaille sur les personnages types de la commedia dell'arte. Jacques Copeau2   it 

lui  u  i l e périen e de l  pro in e  r  e  u  tournée  et il affir    ou ent que le 

pu li  pro in i l  di  érent du pu li  p ri ien     it per i     e   o édien  d é oluer. 

Jacques Lecoq3 qui renoue   ette  oi   pr   l   e onde  uerre  ondi le    e  le  eu 

   qué joue alors dans des villages devant un public qui    epte   n  di  i ulté l  

 e tuelle de   o édien     qué .  

 
1 

Charles Dullin : (1885 1949) est un metteur en scène, acteur de théâtre et de cinéma français. Il est l'un des 

fondateurs en 1927 du Cartel des quatre avec Louis Jouvet, Gaston Baty et Georges Pitoëff. 
 
2 

Jacques Copeau : (1879 1949), Il fonde le théâtre du Vieux-Colombier en 1913, qu'il dirige pendant plusieurs 

années, puis monte une école d'art dramatique en réaction à l'enseignement prodigué au Conservatoire 
 
3 

Jacques Lecoq : 1921 1999 est un comédien, metteur en scène, chorégraphe et pédagogue. 

Jacques Lecoq est un maître pédagogue pour le comédien par des travaux sur le mime dramatique, le masque, 
le    ur des tragédies antiques, le clown et le bouffon. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1885
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metteur_en_sc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cartel_des_quatre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Jouvet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Baty
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Pito%C3%ABff
http://fr.wikipedia.org/wiki/1879
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_du_Vieux-Colombier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1913
http://fr.wikipedia.org/wiki/1921
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metteur_en_sc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chor%C3%A9graphie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(th%C3%A9%C3%A2tre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_grecque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clown
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouffon
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La renaissance de la Commedia dell’Arte 

 

L e périen e qui e t 

  n   onte te l  plu  

dé i i e   elle qui 

 on titue en quelque 

 orte un rep re  e t 

 elle  enée par 

Giorgio Strehler4   n 

      il  onte   

Arlequin  er iteur de 

deu     tre  » de 

Goldoni  repré enté 

par la troupe du 

Piccolo Teatro de 

Milan.  

    in de   nnée      on titue elle  u  i une période    rni re qui per et   l  

 o  edi  dell  rte d  tre pré ente  ur l     ne. L'exemple d'Ariane Mnouchkine5 e t 

p rti uli re ent  i ni i  ti      e pro et d Ari ne  nou   ine e t i i d é oquer le  

é éne ent  et le  pro l  e  de  on époque  on e t en        ur de    ne    é rit  

p r le   o édien  eu -   e  et   p rtir de quel  il  i pro i ent  et   e  de  

per onn  e  t pe   Arlequin  p r e e ple   e trou e un  éritier  oderne en l  

per onne d A d ll    ou rier  l érien é i ré.  

Ou lorsque Dario Fo6 ren ontr   r n      e   ille d’une    ille de  o édien  

itinér nt  qui po  éd ient en ore le    ne     n e tr u   il  d pt   u  onde 

 oderne  not   ent   e  l  pi  e         Buffo en        e  té oi n  e  d’une 

 ulture  n ienne  et dé or  i  pr tique ent éteinte.  

Ainsi le parcours historique de la com edi  dell  rte e t-il lon  et plu   o ple e qu il 

n   p r  t   i l on  on e   toute   e   ultiple  r  i i  tion    ne telle  it lité et une 

telle pérennité   e pliquent pour  e u oup p r l  ri  e  e    e que constituent les 

personnages qui, sous le    que  ré  lent l e  en e    e de cet art.  

  A        i   le et          A        nielle   o  edi  dell  rte   e  eu    qué,  

 re  e  uni er it ire  de  reno le        pp      39.  

 
4 

Giorgio Strehler : (1921-1997) fait partie des plus célèbres metteurs en scène de théâtre en Europe. Dans son 

Piccolo Teatro de Milan ses nombreuses mises en scène de Bertolt Brecht et William Shakespeare, et surtout de 
Carlo Goldoni, l'ont placé avec Peter Brook et Peter Stein dans l'histoire du théâtre européen. 
 

5 
Ariane Mnouchkine : (1939) est metteur en scène de théâtre et animatrice de la troupe qu'elle a fondée en 

1964, le Théâtre du Soleil. Elle est également scénariste et réalisatrice de films. 
 
6  

Dario Fo : (1926) est un écrivain italien, dramaturge, metteur en scène et acteur. Connu pour ses engagements 

politiques, Dario Fo est l'un des dramaturges italiens les plus représentés dans le monde avec Goldoni. En 1958, 
il fonde La Compagnia Dario FO-Franca Rame avec son épouse, Franca Rame (1929-2013) qui est comédienne, 
femme de lettres, auteur de pièces de théâtre ainsi que femme politique italienne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piccolo_Teatro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Brook
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Stein
http://fr.wikipedia.org/wiki/1939
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metteur_en_sc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1964
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_du_Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/1926_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_alphab%C3%A9tique_d%27%C3%A9crivains_italiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metteur_en_sc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_de_lettres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
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En résumé 

    o  edi  dell’ rte e t un  enre de t é tre popul ire it lien  pp ru   e  le  

pre i re  troupe  de  o édie    quée, en 1528. 

 i ni i nt littér le ent     t é tre interprété p r de   en  de l’ rt      utre ent dit 

de   o édien  pro e  ionnel   le ter e e t  de no   our   utili é d n  de 

no  reu e  l n ue   dont le  r n  i . 

Les troupes de commedia dell’ rte sillonnaient le  route    leur    ne ét it  on tituée 

de  i ple  tréte u  et le   o édien  i pro i  ient   p rtir de    ne     p   e  

n rr ti e   é rite  ou non qui pré i ent le déroule ent d’un  pe t  le    e di  our  

ét it  p r  on équent, sans cesse renou elé  le    teur   ’in pir nt de l   itu tion 

dr   tique  de   ir on t n e  de te p  et de lieu ou en ore de l’  tu lité     pi  e 

qu’il  repré ent ient ét it ainsi changeante, incessamment rajeunie. 

 ’e  et  o ique de  ette  or e de t é tre ét it prin ip le ent  e tuel   e   o édie  

 e     ient  ur de  per onn  e   ien re onn i    le  et de    r  t re  

 téréot pé     e  une  e tuelle e p  tique  di lo ue  i pro i é , interludes 

musicaux et bouffonneries, pour satisfaire un vaste public, de di  érente   ondition  

 o i le  et  ulturelle    ou  le    teur     l’e  eption du  ouple d’  oureu  et de  

 er  nte   port ient le    que  A e  le     e     que   tr   t pé      que 

 o p  nie  on trui  it de   ent ine  de  itu tion  di  érente . 

 

 es part  ular tés de la Commedia dell’Arte 

 

  ’ uteur  ournit un   ne    en troi    te    partir duquel l’  teur est tenu 

d’i pro i er  

 Les « types » comiques sont fixes. 

  ’  teur e t  pé i li é dans un emploi dont il ne change jamais. 

  ’ pp ren e phy ique de  per onn  e   o ique  e t dé inie     que  et 

 o tu e     ette  pp ren e é oluer   u  il du te p    n  toute oi   u ir de 

réelle transformation. 

 Les     oureu     pp ru  plu  t rdi e ent  ont de  per onn  e     érieu  », 

ils ne portent pas de masque. Les Zagne (soubrettes), apparues tardivement 

elles aussi, portent rarement le masque. 

 Et enfin, la Commedia finit par un heureux mariage. 

 é oire  de Goldoni – Mercure de France – Introduction : Paul de Roux 
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Les personnages incontournables de la Commedia 

Les Zanni    let      o  t pique de    let   er     que  d n  l  pre i re  oitié 

du    e  i  le     ri  ture du p    n p u re et i nor nt   l  p rl ient le di le te  

ét ient   tu  d’un l r e p nt lon et d’une   ple   e i e  l n  e   errée   l  t ille 

p r une  orde  unie d’une e   r elle et d’une   tte    to io   in tru ent d’ tt que 

et de dé en e   r    ite  deu  t pe  de   nni  urent en oppo ition  l’un ru é et l’ utre 

  lourd   e    nni déri eront une foule de valets, Arlequin, Brighella, Mezzetin, 

Trufaldino et autres Pedrolino... Les habits des valets vont se personnaliser. 

Arlequin  

Arlequin    r pide ent  e dé  rquer de   utre    nni   e  e ond   let de iendr  le 

plu  popul ire et  elui qui é oluer  le plus au fil du temps. A l’ori ine  paresseux, 

gourmand, lourd et  ro  ier  il é oluer   er  un per onn  e 

  p  le d’é ou oir  Au  il du te p   il de iendr  de plu  en 

plu  élé  nt et poli é   on    it  d’  ord  ri lé de trou   e 

 err  en uite r pié é pour de enir l’élégant costume aux 

losanges de couleurs vives que nous connaissons. Par contre, 

ce qui ne changera jamais,  ’e t l’in ro   le souplesse dont 

doit faire preuve un Arlequin, acrobate, sauteur agile, 

improvisateur disert, il doit de plus travailler sa voix afin 

d’o tenir  ette  ltér tion   ette   lure t pique et  e rire  i 

p rti ulier   l porte  ur le  i   e un de i-   que noir  u  tr it  

 élin  et dé oni que   pour u p r oi  de  our il   éri  é  et de 

 ou t   e    e ne  e t    u  et l’en e  le e t  o plété p r 

une énor e  o  e  ur le  ront   on    ille ent repré ente 

 elui d un p u re di  le qui r     e le  pi  e  qu il trou e de 

di  érente  éto  e  et de di  érente  

 ouleur  pour r   o  oder  on    it  

 on    pe u répond       endi ité, 

et la queue de li  re qui en fait l'ornement est encore 

aujourd'hui la parure ordinaire des paysans de Bergame.  

 

Brighella  

 ri  ell  re te  qu nt   lui pro  e de  pre ier    nni     it 

et  éret  l n     l dit de lui-   e     Je  ui  un  o  e 

   eu  pour le   our erie  et le  plu   elle    ’e t  oi qui 

le   i in entée  et illu trée . » Cela nous en dit assez sur le 

premier  ou  on de l   o  edi  dell’ rte      ’e t un  u et 

 pte   repré enter l’intri ue  le      e   e o ne   le  

pi  e    le  ru e  tou our  déplo ée   u détri ent de l’un 
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de  e   e  l  le    ri  ell  peut  tteindre le point li ite de l’      in t  d’o   pour 

le  e  et    énique   l   olor tion du    que tir nt  ur le  ert    ne e pre  ion 

 ini tre et dou e tre  le   eu  o lique   un ne   ro  u  de  l  re  ép i  e     r u et 

 ou t   u  il   tout de l’odieu    n  ron   on    it e t une e p  e de livrée   on 

   que     né   rque l   ouleur de l  pe u de     it nt  de  e    ute  

 ont  ne    r lée  p r l  rdeur du  oleil   e   ou t   e   on tituent un 

 o plé ent indispensable au personnage.  

 

Pantalone Symbolise le pouvoir et la richesse de 

Venise,   i   u  i l’  ertu e de      ute   on 

costume est d’ori ine  énitienne   oldoni le dé rit  in i 

: « La robe noire et le bonnet de laine sont encore en 

usage à Venise, et le gilet rouge et la culotte coupée en 

caleçon, les bas rouges et les pantoufles, représentent 

 u n turel l’   ille ent de  pre ier     it nt  de  

lagunes adriatiques ; et la barbe, qui faisait la parure 

des hommes, dans ces siècles reculés, a été chargée 

et ridiculisée dans les derniers temps. » Pantalon était 

re  tu   l’ori ine d’un long manteau rouge, la zimara, 

qui devint noir, peut-être en signe de deuil quand 

Venise perdit le royaume de    repont  ou d’ u ée  

en 1470. 

  nt lon e t un  ieill rd    re    l’  pe t  i ér  le  

Shakespeare le décrit en ces termes : « Les chausses bien conservées de sa 

jeunesse se trouvent maintenant trop larges pour sa jambe amaigrie, sa voix, jadis 

 orte et   l    i ui ée en   u  et d’en  nt  ne   it plu  que  i  ler  i re ent d’un ton 

 r le       i  il ne  ’  it que d’une  pp ren e    r en ré lité  il peut soudainement 

de enir  i  et  é   nt   ro non et    itieu    l  ’  our   e de   eune   ille  qu’il 

réussit à impressionner par son air solennel. Il est le père de deux jeunes filles, ou 

d’un  il    ulti é d n   ert in    ne     il  e   it tou our  e ploité ou trompé par 

quelqu’un   on   di  le de   let    Arlequin  e  oue  ou ent de lui    nt lon  e   it 

certes facilement dupé, mais il est aussi très rancunier jusque dans son testament : « 

Je lègue à mon valet vingt-cinq bons coups de fouet bien sanglés, pour avoir fait un 

trou  u  ond de  on    e de nuit et  ’  oir tout   it rép ndre d n   on lit     ’   nt 

    i  été  ort  il n’e t p   po  i le de    oir  i     olonté   été e é utée   
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Dottore   un r le  n lo ue   celui de Pantalone. Plus 

statique que ce dernier, « il Dottore » est surtout un 

 er  l   er eu     e    ro   ni  ud   tupide et 

   urde  il tourne   n   rr t de  p r  e   ide  de  en   

 lut t  uri te que  édecin, il s’e pri e d n  un 

in o pré en i le  élange de bolonai  et de l tin 

    ronique   ’e t le t pe du péd nt  du   u      nt  

 olo ne ét it  él  re pour  e   uri te    e  

  t é  ti ien  et  e   éde in     tu de noir    l  

   on des docteurs, « il n’  de blanc que le collet, les 

poignets et ce mouchoir qui lui pend   la ceinture ».  

 orpulent  le   oue   ineu e     ré entées d’une 

grosse verrue, « un demi-masque lui couvre le front 

seulement et, le nez qu’il a imposant et charnu, repose 

sur deux grosses moustaches noires, les cheveux sont 

recouverts d’une calotte noire. » L'habillement du 

Docteur conserve l'ancien costume de l' ni er ité et du 

  rre u de  olo ne   e    que  in ulier qui lui  ou re le  ront et le ne    été 

i   iné d  pr s une tache de vin qui déformait le visage d'un Jurisconsulte de ce 

temps-l .  

 

Les amoureux n i  ent  pr   le     que  et  er ent   con olider l’intri ue et   la 

  ire é oluer     ’ét it pré i é ent  utour de    our  et de  intri ue  qui  e 

nou ient –  u  r nd d   ou en oppo ition   e  le   ieill rd  

et le  ri  u  – que le    oureu   le    let  et le   ou rette  

tr   ient leur  eu   e    teur  de  ient  tre be u   il  

p rl ient l  l n ue to   ne et étudi ient  e u oup    in de 

pou oir inter  ler d n  le  eu   énique, des passages de 

poésie, de sonnets ou chansonnettes, avec beaucoup de 

naturel et de rythme. » Les noms traditionnels des 

amoureux sont : Lelio, Leandro, Florindo, Lindoro, 

Isabella, Aurelia, Flaminia, Rosal nda,… pour les 

amoureuses.  

Les Zagne, Colombine e t l  plu   onnue et l  plu  

repré ent ti e de   ou rette    e   ouple     tre  e-

 er  nte  et    tre-  let o  rent l  po  i ilité de multiplier 

le  intri ue   pui qu’il      en  énér l  une intri ue 

  oureu e  i il ire entre le     tre  et le   er iteur    e  

   ne   pp r i  ent plu  t rdi e ent que le    let   

 érit  le  piliers de la Commedia dell’ rte  elles deviennent 

le pendant indi pen   le de  e  dernier  d   lor  que le  
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  oureu   ont  réé    e    r  téri tique  de  olo  ine  ont      é rouill rde  

ré olue  piqu nte et   li ieu e  l  l n ue  ien déliée  le    ni re  libres. » [...] « 

Elle est une incomparable menteuse et elle u e du  en on e pour  er ir  e  

propre    our  et  elle  de     eune    tre  e. » A Colombine viendront 

s’ajouter Spinetta, Pasquetta, Coralina et autres Lisetta.  out  o  e le  

  oureu    on    it n’e t p   déter iné et elle porte rarement le masque  A l   in du 

    e  i  le  elle porte  énér le ent une petite  e te  une  upe  ulti olore et un 

petit t  lier  l n    ’e t une  ille-  re qui      ndonné son enfant et qui est femme 

de chambre d’une grande dame de l’ ri to r tie  Dans certains cas, elle   été 

 éduite p r Arlequin pui     ndonnée    r    n e  il lui  rri e d’ tre proté ée p r 

une  ée ou une   rr ine    i ienne qui l    it  e   rier   Arlequin. Comme ce 

dernier, elle est fondamentalement optimiste, bien que n’   nt plus d’illu ion   lle 

dé orde d’éner ie   lle e t piqu nte et indépend nte   lle   it utili er le   o  e  

pour p r enir    e   in    i - - i  de  on    tre  elle   un  ert in  r n -p rler et 

re te li re d’  ir       ui e   lle e t l  p r  ite  lliée de sa ma tre  e dont elle 

favorise les amours.  

Extrait du Dossier Pédagogique du TJV pour Les Jumeaux Vénitiens,  

du Dossier Pédagogique du Théâtre de Liège pour Le Médecin Malgré lui.  

Et du site http://paularbear.free.fr/commedia-dell-arte/heritage/pantalon.html 

 

 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theatreroomasia.com/tag/commedia-dellarte/&ei=1A1mVL-QOo7ZatfngugO&psig=AFQjCNHiHV_eEOzrszxlbGm0OfS5o9AmNw&ust=1416060446804293
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Les Jumeaux Vénitiens dans l' u re de Goldoni.  

 

Le difficile choix de Goldoni  

 u nd nou  ou ron  le    pitre    de    é oire   de  oldoni nou  li on       lie  

piquée de    dé ertion   ’en o  it de te p  en te p    l  dou e  iolen e d’une 

 édu tion   ré  le  et  e quitt i pour l   e onde  oi  le te ple de   é i  pour 

revenir   celui d’Apollon    

 ou   o  e  don  d n  un  o ent de  ontr  te entre    lie et   é i   entre le 

  é tre et l     i tr ture    o  e qui dir it entre le  illu ion  de l   ré tion 

 rti tique et le  né e  ité  de l   ur ie   e  le  non  oindre  r  le   rut le  de l  

né e  ité é ono ique.  

  n   e  li  t de dé    ord   e  lui-   e  pro  e du dédou le ent de    propre 

per onn lité     oitié  rti te     oitié  our eoi   le   édu tion  du t é tre prennent 

des apparences presque coupables : une troupe de  o édien  réputée  e pré ente  

et  oldoni l’  ité n’  plus aucun doute :   ’e t le diable qui les fit venir...».  

A  e ure qu’il  e dé ide   dép   er le   ontr di tion  qui le di i ent et   opter - 

  i  de   ni re e  eptionnelle et   e   e u oup d’ é it tion  - pour le t é tre, 

Goldoni se trouve devant un autre type de «double», une autre antinomie, au niveau 

de l  pr tique dr   tur ique  ette  oi     tr  er  deu   enre  di  érent  in  rit  d n  

l  tr dition t é tr le  l   o  edi  dell’Arte et l   o édie  littér ire   ou 

ro  ne que  ou d’  enture   ou d’intri ue  i on  eut l  dé inir).  

 e  troi   o édie  de l  période pi  ne –  Arlequin  er iteur de deu     tre      l 

 r pp tore     e   u e u   énitien   - ont pour t   e le  dou le    n   it  elle  

 ont   lire   e  le  in tru ent  de l  p     n l  e   l’   ept tion     e 

involontaire) de la recher  e inqui te de    propre identité   tr  er  une é riture 

t é tr le  ontr di toire   ou   o  e     e   l  re  er  e  ontr di toire d’un  eune 

é ri  in qui ne   it en ore  ’il  er  é ri  in et en ore  oin   o  ent il doit l’ tre.  

Guido Davico Bonino  e tr it de l  pré   e de l’édition it lienne de  Ju e u   énitien , 

 Enaudi Editore  
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 ne  o éd e du double  

  e   u e u   énitien   e t une  o édie du  dou le    r i i  o  edi  dell’Arte et 

 o  edi  ro  ne que tendent leur  pi  e  et hypot  quent l’ori in lité de 

 oldoni     tr dition de l   o  edi  dell’Arte pointe le ne  non  eule ent d n  le  

   ne  ré er ée   u     que   enle ée  et denses (comme si Goldoni voulait 

garantir au spectateur, au moins sur ce point, un divertissement  u  i  nt     i   el  

 e  éri ie de   ni re tr   nette   e  le per onn  e de   netto  le  u e u  tr   

  te   le  propriét ire des 24 carats».  

 i  oldoni   u  o ent de l’é riture   ut tenté de donner quelque pl u i ilité   cette 

figure de maladroit  il dut r pide ent   renon er et  éder   nou e u  u répertoire 

  li  é  de l’i  é ile pri é de  er elle   e  e r le  ’en ui ent tou  le  p     e  

o li é   le   tupeur   le    lentendu       e r le  e  on or ent le  ré  tion  

propres: la bru que i p tien e  le   ureur  érotique   le  ru que    ole ent  l  l   e 

 ou  terie  le dé e poir  rote que    netto ter ine e poi onné  ur    ne et il nou  

o  re le  pe t  le d’une  ort   ute ent i pro   le   oitié  ini tre   oitié ridicule.  

Lelio et  lorindo  le  deu   eune    oureu   re tent de   i ure  pure   l’un de 

l’in olen e et de l’ rro  n e  l’ utre de l  délo  uté et de l’in r titude    n r  e - 

l’ o  e   l     u  e  ertu  et   l   pruden e  einte  -  e  le d   le  pre i re  

   ne   ouir d’une  ert ine ori in lité de  on eption  d n  l’ép i  e   lerie de  

i po teur  qui    de   rtu  e    on  ilone     n r  e ne  it p   pour  e qu’il dit  

 qui di  i ule  ieu   it  ieu      i  de  e qu’il   it   e n’e t p   un   r  t re 

d’  po rite    i  une étonn nte  on tion t é tr le   une     ne de  en on e  

 eule ent  on     dr   ti er  l   uite de  é éne ent   l   olor nt de teinte  

tro peu e    ou  lui de on  l’ o i ide et le  ui ide  in l  tout  o  e nou  de on  

  Lelio et Florindo les duels, les embuscades, les confusions, les promesses non 

tenues.  

A p rtir de   Ju e u     oldoni  ’   e ine  er   on    r n  i  e ent et 

 o  en e   sortir de sa crise (et décide de se tourner vers le t é tr le  et  e   

travers la création d’un personn  e   onino  d n  lequel il  e  le  ouloir  e 

re onn itre et d n  l’identité duquel il  ou  ite retrou er    propre identité.  oldoni  

 et é ri  in qui tou our  eut  e oin de  ’identi ier   une  i ure-r le  e re onn  t ici en 

«homme d’ onneur  et  in le ent en un indi idu  r i e  l  le  Au  ilieu de t nt de 

per onn  e  de pure et  i ple retenue  l’  ti ité de  onino  pp r  t    ne  pr   

   ne  o  e l   on ir  tion répétée que Goldoni est en train de sortir de l’i p   e 

existentielle qui le p r l   it et qu’il retrou e  on i n e en    propre po  i ilité 

 ré tri e   il e t pr t   faire son choix une fois pour toutes.  

A e  le per onn  e de  onino   oldoni e t en tr in de rét  lir de   ont  t    e  un 

 onde loint in    e      ille   eni e  et de re o  en er    on truire un 

per onn  e    e ure  u  ine   r i et po iti    l nou  dit l’é iden e du   r  t re, il 

revient   e  in i t n e  ur  e  t   e  de l  lo  uté  de l’  itié  de l’ o pit lité  
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p tri oine   lou é de l’ét ique  our eoi e  énitienne.  

 tou  é p r l’ n oi  e d’une   rri re  pro   que   de l   ur ie  ré i né    u ir 

l’e e ple d’une tr dition   énique qu’il    it pro r   é de   ttre en  r   e  le 

 oldoni- onino de   Ju e u   énitien   se remet en route vers le t é tr le 

 di  érent   ré or é et  oderne   erte  l  route e t en ore lon ue    i  l   ri e du 

 dou le  e t   n  doute  ur ontée  l’identité retrou ée.  

 uido    i o  onino  e tr it de l  pré   e de l’édition it lienne de  Ju e u   énitien ,  

Enaudi Editore  

 

Une p è e contemporaine  

  e   u e u   énitien    ont     nt tout  le di erti  e ent d’un é ri  in qui 

 ontr rie en ore     o  tion  un nou e u p ri de  oldoni   e  un  onde t é tr l qui 

le tente et qu’il refuse. Ce monde est toujours pour les acteurs et pour le pu li    elui 

de l   o  edi  dell’Arte   oldoni   on  ient de  et ét t de    o e    oue le  eu   ur 

le pl n de l’intri ue   u qu’ u  out   il ne  i e p     o  e d n   Arlequin   er iteur 

de deu     tre      épurer et   styliser la Commedia dell’ rte d n  un r t  e 

  énique    tr it    i  plut t   en  ro  ir tou  le  élé ent   o ique  et 

ro  ne que  d n  un   dre  ien déli ité   u qu’  l    ire é l ter  pour  in i dire  de 

l’intérieur. (...)  

Ici, comme sous une loupe, la Commedia dell’Arte dé ou re   ro  it  non  eule ent 

 e  in o éren e    énique     i   u  i l’  or li  e de  on  ontenu  le r pport 

entre     r tuité et le  o t d’une  o iété qui l’   l   it   oldoni  ’  u e   erte     

 e  eu   nique        il dé r de les relation  entre p rent  et en  nt   entre    tre  et 

 er iteur   d n  une  t o p  re d’ n r  ie  énér le  o   eul l’intér t do ine  il 

ridi uli e tout  e  l nt de re pe t  d’   e tion  de p   ion  in  re  il  r le en in  

 ll  re ent, l’in e te  pour arri er    ette  orte de pro o  tion que  on tituent le  

deu   ort    l   in de l  pi  e    i   ’e t p r l   u  i qu’il tend    u  iter un pre ier 

 u e ent  ritique  une  o iété e t  i i  o  e ti e ent   u ée par le t é tr le qu’elle 

consomme. Ce que  oldoni nou  propo e   ou  l’ n le de l’   urdité  o ique   ’e t 

l  re onn i   n e d’une ré lité en pleine dé  é n e  d’un  onde o  l’on ne   it plu  

 r i ent di tin uer le  i e de l   ertu  o  l’  our e t une r étorique  o ique ou 

p t étique, qui  e ré out  ien  ite d n  l’  enture ép é  re ou d n  le   l ul 

intére  é  o   en  o  e  l’ r ent  eul  o pte  et o  tout le re te     e la mort, est 

un accident.  

Mario Baratto, Sur Goldoni : essai,  ’Ar  e  Travaux 61, 1971.  
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Les personnages de la pièce 

 

Le Docteur Balanzoni, avocat Bolonais résidant à Vérone 

Rosaura, sa fille supposée, qui se découvre ensuite être la soeur des deux jumeaux 

Pancrace, ami du Docteur et son hôte 

Zanetto, jumeau idiot 

Tonino, jumeau spirituel 

Lélio, neveu du Docteur 

Béatrice, amante de Tonino 

Florindo, ami de Tonino 

Brighella et Colombine, serviteurs du Docteur 

Arlequin, serviteur de Zanetto 

Tiburce, bijoutier 

Le Prévôt 

Le serviteur de Béatrice, sbires, serviteurs: personnages muets 

 ’  tion se déroule à Vérone.  
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Les Jumeaux d’ pr   Mathias Simons 

 

« Les intentions dramaturgiques de Goldoni cachées derrière la farce sont 

intéressantes, souligne Mathias Simons.  Cette thématique du double, de 

              du mensonge,       un propos on ne peut plus actuel, un sujet 

terriblement contemporain. »  

 

Le docteur Balanzoni, avocat résidant à Vérone, cherche à marier convenablement 

sa fille Rosaura. Le jeune Zanetto, vivant près de Bergame en pleine campagne, 

  i   il  d’une    ille de né o i nt  tr    ortuné    e  le  tre le prétend nt idé l 

   e  ’il p r  t particulièrement stupide. 

Ce Zanetto a un frère jumeau – Tonino - qu’il ne  onn  t p     i  qui  u te ent  e 

trou e é  le ent    érone   r il   d   uir  eni e     u e d’une  i toire d’  our et 

de rivalité qui a failli mal tourner.  

Tonino, au contraire de son frère est malin, vif mais aussi désargenté. 

  r e qu’il e t pour ui i   onino  e   it p   er pour  on  r re   netto  

    lor   le  di  érent  prot  oni te  de l  pi  e  ont prendre un  r re pour l’ utre et 

vice versa, ne comprenant rien aux changements de caractère de ce personnage à 

double face. 

Ces méprises successives vont engendrer une série de quiproquos, de malentendus, 

d’e  rouill  ini  et de  on u ion  pour le plu   r nd pl i ir de   pe t teur   

 

Note d’ ntent on 

Aux côtés de ces jumeaux opposés gravitent une foule de personnages hauts en 

couleurs qui vont être victimes du mirage des deux frères. 

 é tri e     nte de  onino qui elle  u  i    ui  eni e d n  le  ut d’épou er  on 

amant loin de sa famille ; Florindo, ami supposé de Tonino tombé amoureux de 

Béatrice ; Lélio également soupirant auprès de Béatrice ; Pancrace, ami et 

 on e  eur de l’  o  t trou le   l n oni  qui derri re  on  pp rente dé otion     e 

un désir irrépressible pour Rosaura, les valets Arlequin, Colombine et Brighella sortis 

de l   o  edi  dell’ rte, truculents et cruels, spectateurs étonnés des 

comportements des maîtres. 

Ceux-ci chercheront en vain à tirer profit de la situation de crise provoquée par 

l’ pp rition de   netto  

Tous ces personnages en apparence respectables vont se perdre dans le labyrinthe 

des identités des jumeaux et finir par révéler bien malgré eux les désirs inassouvis 

qui le  po   dent et qu’il  tentent en   in de di  i uler  
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  r derri re  e dé or en tro pe l’ il d’une  érone  our eoi e toute o  upée de  e  

a   ire  et  ien  o  e il   ut o  l’on prétend prép rer le   ri  e d n  le  plu  pure  

conventions se dissimule un monde de mensonges, de secrets, de pulsions troubles 

et inavouables. 

 er onne d n   ette pi  e n’e t  elui qu’il prétend  tre   out le  onde  ent, tout le 

monde feint, tout le monde cache quelque chose. 

    i ure dédou lée de   u e u   ’étend      que per onn  e      un po   de un 

dou le  i   e   elui qu’on  ontre  u   utre  et qui  e  eut  onn te  dé intére  é  

 ertueu  pui   elui de l’o  re ron é p r le dé ir d’ r ent  de  e e ou de pou oir  

La rivalité transforme le mimétisme en crise violente. Le désir fait trahir.  

Le plaisir de cette pièce tient dans cette incessante ambiguïté. 

 ’une p rt        ture o  re une       ine    ouer   pour le   cteurs : intrigue solide, 

conflits marqués, rebondissements incessants, quiproquos à répétitions, 

personnages typés aux caractères bien trempés et aux contradictions tranchées, 

résidu   r  ét p u  de  o  edi  dell’ rte, vélocité de la langue, brièveté et rythme 

des scènes, public toujours dans la confidence des changements de jumeaux, bref 

terrain de jeu pour acteurs. 

 ’ utre p rt  derri re  e di erti  e ent  ’ou re le  onde de  illusions, des trompe-

l’ il  de     t re  et de  p rt  d’o  re de l’in on  ient et des frustrations. 

 Aucune intention des personnages ne peut tout à fait être prise vraiment au sérieux. 

    un  uit  on intér t propre   out    oup   u détour de l’é l t de rire  e pointent le 

danger et la violence. 

 

Voici donc un autre plaisir pour acteurs : les contradictions enfouies, la complexité 

des personnages, le trouble des intentions, la puissance des émotions cachées, une 

nature humaine proche du bestiaire. 

Cette ambivalence de la pièce me la rend particulièrement moderne. 

Une pièce pour acteurs donc et pour acteurs contemporains. 

Acteurs, qui dans la mise en abyme récurrente de la pièce jouent également leur 

 ondition d’  teur  

  r l’ u re nou  interpelle é  le ent p r  e  i i    elle e t une interro  tion  ur 

l’éni  e du t é tre  

Goldoni, de son propre aveu, a composé « les jumeaux » en observant un de ses 

  teur    p  le d’e pri er t nt t l  plu   i e intelli en e  t nt t l   rétinerie l  plu  

absolue et cela dans un même mouvement. 

A partir de la figure du double qui impose la thématique   l’en e  le de l  pi  e  l  

que tion de l   ét  orp o e  de l  tr n  or  tion et de l’   i u té de l  n ture 

 u  ine  ’in  rne d n  le pro e  u  du  eu de l’  teur  u t é tre  
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Le public assiste à ces transformations du théâtre et de son double. 

Les jumeaux deviennent donc une métaphore profonde des contradictions violentes 

qui animent la société. 

   re  e  l n e  e  rotte   l’oppo ition     ri  lité dé oule du  i éti  e  le  ou  

émissaire surgit pour stopper les crises du désir. 

Les acteurs nous donnent à voir ces processus de modifications. 

 

Un mot sur le metteur en scène 

Mathias Simons est metteur en scène, comédien et enseignant. A plusieurs reprises, 

il a également contribué à l’é riture de spectacles soit seul soit en équipe. En 1992, il 

fonde le Groupe 92. En collaboration avec le Théâtre de la Place à Liège et Le 

Théâtre National à Bruxelles, il met en scène avec cette compagnie des spectacles 

variés recouvrant aussi bien le théâtre classique que la création et le théâtre 

contemporain : Don Juan revient de guerre de Von Horvath, Baal de Brecht, 

 ’ preu e de Marivaux, Les Fourberies de Scapin de Molière, Les Cannibales de 

M. Simons, Quatuors de D. Keene , les Acteurs de bonne foi de Marivaux, 1984 

adaptation-création à partir de l’ u re d’ rwell  

 

Parallèlement à son travail avec le Groupe 92, Mathias Simons enrichit son parcours 

de diverses expériences. Fin des années 80, il se lance avec Philippe Laurent dans 

un long projet para théâtral fait d’expériences et de réflexions et qui comporte un 

aspect théâtral qui donnera naissance au spectacle Hermès . 

Il devient membre de la compagnie Evora avec laquelle il présente Partage de midi 

de Claudel ( Prix du Mercurio au Festival des Nations au Chili) et Par les villages de 

P. Handke. 

Pendant plus d’une dizaine d’années, il prend part également aux projets du 

Groupov en tant que comédien et assistant avant d’ tre associé à la mise en scène 

et à l’é riture de Rwanda 94 (Prix du meilleur spectacle- Prix OCE- Prix de la 

recherche de la SACD- Prix du meilleur spectacle en Italie…   

 

Il travaille également aux Ateliers de la Colline, compagnie de théâtre Jeune Public 

avec laquelle il met en scène et co-écrit plusieurs spectacles : Drôles d’ i e u  (Prix 

Pierre Tonon- Coup de   ur de la presse), Un petit coin tranquille,(Prix de la 

scénographie- Coup de   ur de la presse) Sous le soleil exactement,( Mention pour 

la pertinence du propos- Coup de   ur de la presse) J’ir i pas( Prix du Ministre de 

l’ du  tion - Coup de   ur de la presse), Sauvez Gary( Prix de la Ville de Huy), Le 

miroir aux alouettes, Vole qui peut … présentés et remarqués aux Rencontres – 

Sélections internationales du théâtre Jeune Public de Huy avant d’ tre largement 

diffusés dans plusieurs pays. 
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Mathias Simons consacre de surcroît un part importante de son temps à 

l’en ei ne ent du théâtre à l’école d’  teur  du Conservatoire Royal de Liège. 

 

http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Mathias-Simons/presentation/ 

 

Dans cette adaptation, on retrouve Fabrice Murgia dans le rôle des jumeaux. On 

connaît Fabrice à la mise en scène (Ghost Road, Le Chagrin des Ogres, Notre peur 

de n  tre …   Ce double rôle nous rappelle qu’il est avant tout acteur. Il a fait 

l’  A     

La distribution est complétée par d’ utre  acteurs tous aussi brillants: Fabrice 

Shillacci (que l’on peut voir bientôt à l’   i  e dans La Vie des belges), Vincent 

Hennebicq qui a déjà travaillé pour Mathias Simons dans Les Acteurs de Bonne Foi, 

Valentine Gérard, Emilie Jonet, Vincent       …  

 

Ici, les masques ont été abandonnés au profit d’un jeu peut-être plus naturaliste mais 

non moins corporellement investi.  

 

La scénographie est sobre. Au plateau, un sol en miroir et comme unique décor, un 

écran immense sur lequel est projeté la reproduction d’une peinture figurant Vérone.  

 

Les costumes,  ’il   ’in pirent du XVIIe siècle, évoquent le sportswear actuel. Tout 

comme certains phrasés proches du slam et les mains des acteurs qui se tapent à la 

« Hi Bro » (Hi Brother! Salut mon frère).   

http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Mathias-Simons/presentation/
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Infos Pratiques 
 

Texte: Carlo Goldoni 

Mise en scène: Mathias Simons 

Avec : Béatrice : Emilie Jonet, Zanetto/Tonino : Fabrice Murgia, Le docteur 
Balanzoni : Fabrice Schillaci, Brighella : Jean-Pierre Baudson, Lelio : Jean-
Baptiste Szézot, Colombine : Marie-Hélène Balau, Rosaura : Valentine Gérard, 
Pancrace : Vincent Cahay, Florindo : Vincent Hennebicq, Arlequin : Quantin Meert  

Assistante : Caroline Lionnet 

Scénographie : Vincent Lemaire, Chloé Kégelart 

Costumes : Marie-Hélène Balau 

Maquillage : Catherine Tilmant 

Lumière : Xavier Lauwers 

Son : Jeison Pardo Rojas et Simon Pirson  

Habilleuse : Nathalie W lle s  

Réalisation décor et costumes : Ateliers du Théâtre National 

Construction : Pierre Jardon, Yves Philippaerts,  Dominique Pierre, Laurent 
Notte 

Réalisation toile : Alexandre Obolensky  

Costumes : Nicole Moris, Isabelle Airaud, Marie-Hélène Balau, Nalan Kosar et 
Aurélia David, Maud Ménager et Nathalie Willems (stagiaires)  

Production : Théâtre National/Bruxelles, Théâtre de Namur, Théâtre de Liège, 
Théâtre de Carouge-Atelier de Genève/Suisse 

 
Théâtre de Liège  
Salle de La Grande Main  
Les 25, 27, 28 et 29 novembre 2014  à 20h  
Le 26 novembre à 19h 

Durée 2h15// Tarif B 
 
 

Dossier réalisé par Sarah Brahy –Mise en ligne Nathalie Peeters 
 
Pour contacter le service pédagogique du Théâtre de Liège:  
 

Bernadette Riga:  

04/344.71.79 

b.riga@theatredeliege.be  

Aline Dethise:  

04/344.71.69 

a.dethise@theatredeliege.be 

 

  

mailto:b.riga@theatredeliege.be
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