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Calo ge r o.  Le magicien le plus important, c’est moi maintenant.
Ac te  I I I

La Grande Magie
Dans  une  stat i on  balnéa i r e  où  tout  le  monde  s’ennu i e,  au  cours  d’un  spectac l e  un  peu  m i nab l e,  Ott o  
Ma r v u g l i a,  un  mag i c i e n  sur  le  retou r,  fai t  dispa ra î t r e  la  femme  de  Cal oge r o  D i  Spel ta,  laque l l e  pro f i t e  
de  ce  stratagème  pour  s’en f u i r  avec  son  aman t.  Comb l e  de  l’hum i l i a t i o n ,  Ma r v u g l i a  fai t  cro i r e  au  mar i  
cocu,  devan t  tout  le  monde,  que  sa  femme  est  désorma i s  enfe rm ée  dans  une  pet i te  bo î te.  Ma i s  La 
Grande Magie  n’est  pas  une  coméd i e  comme  les  autres  ;  en  déc i dan t  d’accep t e r  la  suggest i o n  
par fa i t eme n t  insensée  de  l’ i l l u s i o n n i s t e,  D i  Spel ta  va  li v re r  un  comba t  con t re  l’ i né v i t a b l e  déchéance  de  
son  ex istence.  Non,  sa femme  ne  l’a  pas  trom pé.  Ou i,  el le  est  enfe rmée  dans  une  boî te.  Tou t  l’or d re  du  
monde  peut  alors  s’in ve rse r,  et  not re  ant i-héros  accéde r  à la  vér i té  et  à la  comp l e x i t é  de  son  être.

Eduardo De Filippo
Fi ls  natu re l  de  l’ac teu r  com i q ue  napo l i t a i n  Eduar d o  Scarpe t t a,  i l  est  né  le  24  ma i  1900  à Nap l es.  I l  est,  
avec  Dar i o  Fo,  l’ac teu r- auteu r  le  plus  célèb re  de  l’ I ta l i e  de  l’ap rès-guer re.  I l  débu te  à  4  ans  dans  la  
troupe  de  son  père.  En  1931,  il  fonde  avec  son  frère  Pepp i n o  et  sa  soeur  Ti t i n a,  la  Compa g n i a  del  
Teat r o  Um o r i s t i c o  i  De  Fi l i p p o,  où  il  met  en  scène,  ent re  aut res,  ses  prop r es  pièces  (dont  L’Abito 
nuovo, fru i t  d’une  col l ab o r a t i o n  avec  Lu i g i  Pi rande l l o).  À  par t i r  des  années  quaran te,  son  théât re  
dev i en t  plus  raf f i n é,  plus  cent ré  sur  la  psycho l o g i e  des  personnages.  Son  succès  ne  fai b l i r a  pas.  Il  écr i t  
La Grande Magie en  1948  et  la  crée  l’année  sui van t e.  Ac t eu r  au  cinéma,  à  la  télév i s i o n,  à  la  rad i o,  
auteu r  de  poés ie,  d’ar t i c l es,  d’essa is,  son  act i v i t é  est  débo r dan t e.  Proche  de  la  gauche  pol i t i q u e,  il  est  
l’un  des  monume n t s  du  théât re  ita l i e n.  I l  meu r t  à Rome  en  1984.

Dan Jemmett
Né  à Lon d r es  en  1967,  Dan  Jemme t t  s’ ins ta l l e  en  France  et  fai t  ses  débu ts  en  2000  avec  Ubu roi qu’ i l  
présen te  au  théât re  de  la  Ci té  interna t i o n a l e.  Insta l l é  en  France,  grand  serv i t eu r  du  théât re  él isabé t ha i n  
qu’ i l  conna î t  int i m em e n t ,  il  reço i t  en  2002  le  pr i x  de  la  Révé l a t i o n  théât ra l e  du  Synd i ca t  nat i ona l  de  la  
cr i t i q u e  pour  son  spectac l e  Shake, adapta t i o n  l ib re  de  La Nuit des rois de  Shakespea re.  I l  pou rsu i t  son  
trava i l  autou r  de  Shakespea re  en  réal i san t  la  m ise  en  scène  de  Presque Hamlet à  Cha i l l o t  l’année  
sui van t e.  A ve c  La Grande Magie, don t  i l  signe  égaleme n t  l’adap ta t i o n  scén i q ue,  le  met teu r  en  scène  
s’empa re  pour  la  prem i è r e  fo i s,  plateau  de  la  Sal le  Ri che l i e u,  après  sa  vers i o n  retent i ssan te  des  
Précieuses ridicules de  Mo l i è r e,  présen tée  au  Théât re  du  V i eu x- Co l o m b i e r  ; grand  succès  de  la  saison  
2007/2008,  ce  spectac l e  est  par t i  en  tour née  cet te  saison  dans  di x  pays  de  l’est  de  l’Eu r o pe.

Laurent Muhlseisen, ju i n  2008
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La Grande Magie 
Entretien avec Dan Jemmett, met teu r  en  scène

10 euros, 2 tickets de métro
Les  prem i è r es  sema i nes  de  répét i t i o ns,  j’a i  vou l u  organ i se r  une  man iè r e  lud i q ue  de  trava i l l e r  et  de  
prov o q ue r  un  peu  l’ i nsp i r a t i o n.  Pour  mieu x  comp re n d r e  les  personna l i t és  de  chacun,  j’a i  demandé  aux  
coméd i e ns  d’al l e r  cherche r  où  ils  le  vou l a i e n t ,  avec  deux  ticke t s  de  mét r o  et  un  budge t  max i m u m  de  
di x  euros,  un  obje t  qu i  pouva i t  s’appa ren te r  à  leur  personnage.  En  sal l e  de  répét i t i o n,  on  a  étalé  les  
obje ts  sur  la  tab le,  et  on  a commen cé  à exp l o r e r  l’un i v e r s  de  La Grande Magie. Nous  avons  imag i n é,  
depu i s  ses  obje ts  modes tes,  ce  que  la  pièce  pou va i t  représen te r  pou r  le  Napo l i t a i n  Edua rd o  De  Fi l i p p o,  
alors  que  je  suis  un  Ang l a i s  qu i  trava i l l e  avec  la  troupe  des  Coméd i e ns- França i s …  Et  les  pet i ts  ob je ts  
trou vés  par  les  acteu rs  sign i f i a i e n t  bien  ce  mélange  des  cul t u res  di f f é r e n t es,  cela  prépa ra i t  le  terra i n  ! 
Cora l y  Zahone r o  a  acheté  par  exemp l e  une  car te  posta le  de  Par i s,  et  son  personnage  de  Ma r t a  D i  
Spel ta  alors  dev i en t  une  jeune  femme  qui  rêve  de  voyage r  un  jou r  à  Par is,  et  le  carac tè re  du  
personnage  prend  une  drô le  de  tour n u r e …  Her v é  Pier re  a rappo r té  une  pet i te  boute i l l e  de  vi n  ita l i e n  ! 
Ma i s  un  vi n  à  mo i ns  de  di x  euros,  un  vin  très  humb l e.  La  somme  imposa i t  aux  coméd i e ns  qu’ i l s  
ch i nen t  des  obje ts  un  peu  modes tes,  un  peu  nosta l g i q u es.  On  ne  trou v e  rien  de  somp t ueu x  ou  de  
luxueu x  à ce  pr i x- là.  Nous  avons  fai t  des  imp r o v i sa t i o n s  avec  ces  « accesso i res  », qu i  commen ça i e n t  à 
ér ige r  un  monde  forcém en t  un  peu  ki tsch.  J’aime  entrep r en d r e  un  trava i l  de  mise  en  scène  par  des  jeux  
de  ce  genre,  par  une  approc he  détendue  et  lud i q u e  de  la  pièce.  

Un théâtre pauvre, nostalgique, nécessaire
Edua rd o  De  Fi l i p p o  a di r i gé  sa  compag n i e  ; i l  s’insc r i v a i t  dans  une  trad i t i o n  très  popu l a i r e  du  théât re  
vi va n t.  Il  deva i t  nou r r i r  ses  coméd i e ns,  on  peut  penser  qu’ i l  ne  joua i t  pas  seulemen t  pou r  l’amo u r  de  
l’ar t  ma is  aussi  pou r  vi v re.  I l  trava i l l a i t  aussi  pou r  subven i r  à ses  beso i ns.  J’ai  rencon t r é  un  Amé r i ca i n  
qu i  ava i t  accom pa g n é  la  dern i è re  créat i o n  d’Edua r d o  De  Fi l i p p o  en  tant  que  stag ia i r e.  Un  soi r,  alors  
que  le  pub l i c  lu i  faisa i t  une  vér i tab l e  ovat i o n,  Eduar d o  est  revenu  saluer  cinq  ou  six  fo i s,  ma is  i l  
semb la i t  épu isé,  pu is  il  a  dispa r u  très  vi te.  Et  quand  le  stag ia i r e  l’a  rejo i n t  dans  sa  loge,  i l  lu i  a  
témo i g né  son  adm i r a t i o n  et  l’a  pla i n t,  lu i  a  demandé  pourq u o i  i l  étai t  par t i  si  vi te,  Eduar d o  lui  a 
répond u  : « Tu  n’as  rien  comp r i s,  c’est  seulemen t  que  les  acteu rs  ont  fai m  ! On  a beso i n  de  mange r  ! » 
Et  ils  ont  cou r u  jusqu’à  un  restau ran t.  C’est  cet  aspect  très  conc re t  des  coméd i e ns  et  de  la  troupe  que  
j’ai me  dans  le  théât re.  Nous  sommes  des  êtres  huma i ns,  nous  trava i l l i o n s  aussi  parce  que  nous  
sommes  mot i v és  par  des  beso i ns  maté r i e l s.  C’es t  le  suje t  même  de  La Grande Magie ; un  sujet  qu i  
al l i e  la  grande  et  poét i q ue  soi f  de  l’ i l l us i o n ,  et  les  nécess i tés  prem i è r es.

Un pathétique besoin d’illusion
Je  suis  ému,  en  tant  que  specta teu r,  par  les  f ice l l es  vis i b l es  de  la  représen ta t i o n  théât ra l e.  Au  cinéma,  
je  peux  me  laisser  conva i n c r e  par  n’ i m p o r t e  que l l e  histo i r e,  n’ im p o r t e  que l  art i f i c e.  Ma i s  le  théât re  
instau re  avant  toute  chose  une  comp l i c i t é  ent re  les  êtres  ; un  rappo r t  singu l i e r  et  for t  qu i  s’étab l i t  entre  
la  scène  et  la  sal le.  Cet te  rela t i o n  comp l i c e  se  crée  parce  que  nous  avons  beso i n  de  nous  réun i r  pou r  
nous  rencon t r e r  nous-mêmes,  ri re  et  obser ve r  nos  rid i c u l es,  nos  pet i tes  bassesses,  obser ve r  aussi  nos  
capac i t és  par f o i s  à être  des  anges.  Ce  qu’ i l  y  a de  si  beau  et  de  si  nécessa i re  au  théât re,  c’est  que  tout  le  
monde  s’y  réun i t  et  s’y  trou ve  a pr i o r i  d’acco r d  pour  vi v r e  cet te  expé r i en ce.  Même  si  l’ i l l us i o n ,  hélas,  
ne  dure  jama i s  long tem p s  ! On  peut  assister  à tous  les  aspects  de  l’hum an i t é,  dont  ses  trave rs  un  peu  
pathé t i q u es …  Le  mensonge  adm is,  le  br i c o l a ge  d’une  réal i té  arrangée.  La Grande Magie, c’est  le  sens  
même  du  théât re  :  on  s’insc r i t  tous,  ensemb l e,  pou r  un  momen t  donné,  dans  une  sor te  d’ i l l us i o n  
par tagée.  C’est  une  flamm e  subl i m e,  mais  dont  on  aperço i t  très  vi te  l’or i g i n e  : un  br i q ue t  m inab l e  ! On  
vien t  là  pour  accep te r  l’ i l l us i o n ,  la  par tage r,  mais  on  veut  aussi  comp r en d r e  les  fi ce l l es  de  cette  i l l us i o n  
et  les  accep te r.  In te l l e c t ue l l em e n t ,  il  n’y  a rien  à sais i r,  ce  n’est  pas  non  plus  un  reg is t r e  réal i s te.  Tous  
les  reg is t r es  de  jeux  doi ve n t  s’assoc i e r  : nous  sommes  dans  un  pet i t  caste le t  de  mar i o n ne t t es  où  tous  
les  genres  se  rencon t r e n t  :  la  poés ie,  le  drame,  la  coméd i e …  Eduar d o  De  Fi l i p p o  appar tena i t  à  la  
trad i t i o n  popu l a i r e  des  mar i o n ne t t es  de  Nap l es  ; i l  ava i t  fondé  en  fam i l l e,  au  débu t  des  années  trente,  la  
Com pa n i a  umo r i s t i c a  I  De  Fi l i p p o,  et  lui-même  joua i t  le  rô le  de  Pulc i ne l l a  dans  un  numé r o  de  var i é tés  
avec  son  frère  Pepp i n o  et  sa  sœur  Ti t i n a.  I l  étai t  attaché  à  ce  reg is t r e.  En  ce  qui  nous  conce r ne,  à  
d’au t res  momen t s,  on  se  rapp r o c he  d’un  genre  plus  grave,  on  qui t te  l’ i l l us i o n  pour  se  rapp r o c he r  du  
trag i q ue,  d’une  noi r ceu r  poét i q u e.  Et  souda i n  les  pet i tes  f igu res  du  caste le t  dev i en nen t  des  êtres  
huma i ns  en  pro ie  aux  drames  d’une  vie  ord i na i r e.  Les  héros  de  la  Grande Magie passent  ains i  des  
farces  et  de  l’éner g i e  de  la  commedia dell’arte, à  des  instan ts  d’une  poés ie  grave.  Ce  mélange  des  
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genres  est  ren f o r cé  par  les  di f f é re n ces  des  langues  :  la  langue  ita l i e n ne  reste  déf i n i t i v e m e n t  très  
énerg i q ue,  très  ef f i ca ce,  très  « jetée  ».  Le  danger,  avec  la  langue  frança i se,  rési de  dans  l’é légan ce,  la  
préc i os i t é  du  verbe,  sur  leque l  on  s’at ta rde  un  peu.  Ce  qui  impo r t e  en  ita l i e n,  c’est  la  situa t i o n,  l’ac t i o n,  
le  jeu.  En  frança i s,  on  semb l e  plus  sensi b l e  à la  grâce  de  la  langue.  Je suis  un  met teu r  en  scène  angla i s,  
je  trava i l l e  sur  la  distance  ! Et  je  tends  à fai re  en  sor te  que  not re  Grande Magie reste  humb l e,  qu’on  ne  
lu i  con f è re  pas  trop  de  br i l l a n ce,  de  solenn i t é …  

Palace en décrépitude pour fête de théâtre
Nous  vou l o ns  of f r i r  une  vra ie  fête  de  théât re  ! Que  les  specta teu rs  se  ret rou v e n t  comme  on  peut  se 
réun i r  dans  une  gui ng ue t t e,  avec  des  baraques  à sauc isses- fr i tes  ! J’aime  beaucou p  l’espr i t  des  sal les  
des  fêtes.  Les  personnages  de  La Grande Magie fréquen t e n t  ic i  des  pala i s  dég l i n g ués,  déc lassés.  Ce  
luxe  par t  un  peu  en  mie t tes,  comme  les  plus  chi cs  pala i s  de  Nap l es.  C’es t  un  peu  l’esp r i t  du  grand  
palace  de  not re  déco r.  Nous  sommes  comme  dans  ces  ban l i e ues  pav i l l o n na i r es,  riches,  ma is  où  les  
gens  n’on t  plus  rien  à mange r  ; où  des  dames  en  grands  et  vieu x  man teau x  de  luxe  demanden t  un  peu  
de  viande  au  bouche r  pou r  le  ch ien,  alors  que  tout  le  monde  sai t  bien  autou r  d’e l l e  que  la  viande  est  
dest i née  au  mar i.  

Dan Jemmett, fé v r i e r  2009
propos  recue i l l i s  par  Pie r re  No t te,  secréta i r e  généra l  de  la  Coméd i e- França i se

« […]

Au x  acteu rs,  à la  scène  pei n te  tout  mon  amou r,
Et  non  au  sens  dont  i ls  étaien t  l’emb l è m e.

I I I

Les  images  sont  souve ra i n es  de  par  leur  forme  achevée.
Et  cel l es-ci  grand i r e n t  dans  la  pure té  de  l’esp r i t .
Ma i s  de  quo i  naissa ien t- el les  ? Du  dépo t o i r
Où  va  ce  que  l’on  jette  et  le  bala yage  des  rues.
V i e i l l es  marm i t es,  vie i l l es  bou te i l l es,  bo î te  cassée,
V i eu x  fer,  vieu x  os  et  nippes,  et  à la  caisse
Cet te  sou i l l o n  qui  dél i r e.  Mo n  éche l l e  est  tombée,
Et  je  do is  mou r i r  là,  au  pied  des  éche l l es,
Dans  le  bazar  de  déf r o q ues  du  cœur.  »

Ex t ra i t  de  La Désertion des animaux du cirque de  W.  B.  Yea ts , tradu c t i o n  d’ Y v es  Bon ne f o y

La Grande Magie
Photographies de la maquette du décor de Dick Bird
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La Grande Magie
Biographie d’Eduardo De Filippo par Laurent Muhleisen, conse i l l e r  li t té ra i r e  de  la  Coméd i e-
França i se

Edua rd o  De  Fi l i p p o  est  né  à  Nap les  le  26  ma i  1900,  dans  un  mi l i e u  qui,  pou r  le  mo i ns,  sera  
déterm i n a n t  pou r  sa  car r i è re  ;  il  est  en  ef fe t  le  f i l s  natu re l  du  célèb re  acteu r  napo l i t a i n  Eduar d o  
Scarpe t t a  et  de  la  coméd i e n ne  Lu i sa  De  Fi l i p p o.   Ses  débu ts,  i l  les  fai t  à l’âge  de  4 ans  en  jouan t  un  
pet i t  garçon  japona i s  dans  La Geisha, une  pièce  écr i te  par  son  père.  Son  père  insis te  pou r  qu’ i l  étud i e  
sér ieusemen t  le  réper t o i r e  théât ra l  en  dia lec te  napo l i t a i n,  et  en  1914,  il  ent re  dans  la  troupe  de  son  
dem i- frère,  où  i l  fera  ses  prem i è r es  armes  de  coméd i e n,  jusqu’e n  1920,  au  sor t i r  du  serv i ce  mi l i t a i r e.  
Les  di x  années  qui  sui ven t  amènen t  ce  tempé ram e n t  fougueu x  à se  lance r  dans  une  sér ie  de  spectac l es  
de  var ié tés  et  de  revues  qui  vaud ra  à ses  dons  de  com i q ue  d’êt re  largemen t  salués  par  la  cr i t i q ue.  C’es t  
en  1931  qu’un  tou r nan t  déc is i f  s’opè re  dans  sa  car r i è re  : ensemb l e  avec  sa  sœur  Ti t i n a  et  son  frère  
Pepp i n o,  il l us t r es  représen tan t s  de  la  scène  napo l i t a i n e  comme  lui,  il  fonde  la  compag n i e  «Teat r o  
umo r i s t i c o  I  De  Fi l i p p o  » ; il  est  l’au teu r  de  la  plupa r t  des  pièces  données  par  le  tr i o,  comme  Noël chez 
les Cupiello ou  Chi è cchiù felice ‘e me, tr i om p h es  du  réper t o i r e  com i q ue  et  popu l a i r e  napo l i t a i n s.  
Ap rès  d’ i nn om b r a b l e s  scena r i  sur  le  même  reg is t r e  et  de  non  mo i ns  innom b r a b l e s  tour née,  et  à la  sui te  
d’une  rencon t r e  for t u i t e  avec  Pi rande l l o,  il  sent  le  beso i n  d’exp l o r e r  un  genre  plus  sér ieu x,  celu i  du  
théât re  con tem p o r a i n  ita l i e n  ; i l  écr i t  Le Vêtement neuf, débu t  de  sa  nou ve l l e  or ien ta t i o n  théât ra l e.  
Para l l è l eme n t ,  il  pou rsu i t  une  carr i è re  prest i g i e use  dans  le  cinéma,  d’abo r d  comme  acteu r  –  il  joue ra  
dans  plus  de  trente  fi l m s  jusqu ’à  sa  mo r t  –  puis  comme  scéna r i s te  et  réal i sa teu r  d’une  qui n za i n e  de  
f i l m s  dont  les  célèb res  Filumena Marturanio,  Naples millionnaire ou  Sacrés Fantômes, le  plus  
souven t  ti rés  de  pièces  du  même  nom.  C’es t  à lui  qu’on  doi t  le  scéna r i o  de  Mariage à l’italienne et  de  
L’Or de Naples tour nés  par  de  V i t t o r i o  De  Sica.  Sou ven t  il  y  dénonce  les  trave rs  de  la  vie  po l i t i q u e  
ita l i e n ne  et  la  cor r u p t i o n  qui  fai t  rage  en  Ita l i e.
C’est  après  la  guer re  que  De  Fi l i p p o  écr i v i t  les  pièces  qui  le  consac re r o n t  comme  auteu r  drama t i q u e  : 
on  lu i  do i t  ent re  aut res  Le Bugie con le gambe lunghe (1947),  La  Grande Magie et  Les Voix 
intérieures (1948)...  Sa  vis i o n  du  monde  y  est  à  la  fo i s  com i q ue  et  somb re.  À  part i r  des  années  
cinq uan t e,  il  ent rep r en d r a  de  nomb r euses  tou r nées  à trave rs  l’Eu r o pe  et  le  monde,  et  dev i en t  un  art is te  
de  statu re  inte rna t i o n a l e.  I l  présen te  notamm e n t  sa  pièce  Sacrés fantômes au  fest i v a l  de  Par is  en  1956,  
avan t  de  la  reprend r e  au  Théâ t re  du  V ie u x- Co l o m b i e r  dans  sa vers i o n  frança i se.
Au  sor t i r  de  la  guer re,  i l  acqu i e r t  éga leme n t  le  Théât re  San  Ferd i na n d o  de  Nap les  qu’ i l  trans f o r m e r a  en  
un  l ieu  d’avan t- garde  pour  les  acteu rs  et  le  pub l i c ,  tout  en  y  conser va n t  le  dia lec te  napo l i t a i n  auque l  i l  
est  tant  attaché.
À  l’ i ns ta r  de  Dar i o  Fo,  son  cadet  d’un  quar t  de  sièc le  don t  i l  est  l’un  des  modè l es,  Edua rd o  De  Fi l i p p o  
est  l’une  des  personna l i t és  théât ra l es  majeu res  de  la  deux i èm e  mo i t i é  du  X X e  sièc le  ; acteu r,  auteu r  
drama t i q u e,  scénar i s te,  réal isa teu r,  di rec teu r  de  troupe,  met teu r  en  scène,  homme  de  télév i s i o n,  
pédagog ue  (L’Art de la comédie, 1964), ce  grand  Ma î t r e  du  théât re  et  du  cinéma  ita l i e ns,  réso l um e n t  
engagé  à gauche,  décède  à Rome  en  octob r e  1984.

Laurent Muhleisen, fé v r i e r  2009
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La Grande Magie
Lecture pédagogique par Marine Jubin,  m iss i o n née  par  l’Édu ca t i o n  nat i ona l e,  responsab l e  de  
l’ac t i o n  cul t u re l l e  à la  Coméd i e- França i se  

À  Nap l es,  Ott o  Ma r v u g l i a,  un  mag i c i e n  sur  le  retou r  donne  à  l’hô te l  Me t r o p o l e  un  spectac l e  de  
prest i d i g i t a t i o n  au  cou rs  duque l  i l  fa i t  dispa ra î t r e  la  bel l e  Ma r ta  D i  Spel ta  pou r  lu i  perme t t r e  de  
rejo i n d r e,  pendan t  qu i n ze  mi n u t es,  son  aman t,  Ma r i a n o  d’A l b i n o .  Pour  sauve r  sa  répu ta t i o n,  le  
mag i c i e n  remet  à l’épou x,  Calo ge r o,  une  pet i te  bo î te  qu i  est  censée  enfer me r  sa  femme.  Ot to  rappe l l e  
au  mar i  cocu f i é  qu’ i l  pou r ra  ouv r i r  la  bo î te,  à l’un i q ue  cond i t i o n  qu’ i l  ait  con f i a n ce  en  Ma r ta.  Le  tour  
de  mag ie  doi t  reposer  sur  la  fo i  de  sa  vic t i m e.  Ref usan t  de  s’avoue r  va i n c u,  Cal oge r o  se  réfug i e  dans  
l’ i l l u s i o n  pendan t  quat re  longues  années.  Pour tan t,  ne  pouvan t  plus  accep te r  les  règ les  de  ce  jeu  crue l,  
ne  vou l a n t  plus  ni  mange r  ni  bo i re,  le  cocu  déc i de  d’en  fi n i r  et  d’ou v r i r  la  bo î te  sous  le  regar d  d’O t t o.  
À  ce  momen t- là  réappa ra î t  l’épouse  comme  par  enchan temen t .  Dép i t é  et  meu r t r i  par  une  réal i té  
vu l ga i r e  et  lai de,  Cal oge r o  D i  Spel ta  congéd i e  son  épouse  à tout  jama is,  pré fé ran t  serrer  tout  cont re  lui  
la  bo î te  mag i q ue.  

La Grande Magie ou « la fable d’Eduardo »1

Selon  Gi o r g i o  Streh l e r,  Edua rd o  De  Fi l i p p o  est,  « après  Pi rande l l o  […]  le  plus  grand  drama t u r ge  
ita l i e n  du  X X e sièc le  » 2. Méco n n u  du  grand  pub l i c,  souven t  écl i psé,  en  France,  par  la  grande  fi gu r e  de  
Lu i g i  Pi rande l l o,  De  Fi l i p p o  est  pou r tan t  l’au teu r  d’une  quaran ta i ne  de  pièces  qui  ont,  pou r  la  plupa r t,  
rencon t r é  le  succès  au  momen t  de  leur  créat i o n.  Son  œuvre,  mé langean t  l’ i ta l i e n  au  dia lec te  napo l i t a i n,  
est  pro f o n dé me n t  marquée  par  la  Seconde  Guer re  mond i a l e,  les  pièces  écr i tes  avant  1945  regr ou pées  
sous  le  nom  de  Cantate des jours pairs, par  oppos i t i o n  à  cel l es  d’ap rès  1945  appar tenan t  à  la  sér ie  
Cantate des jours impairs. Ap rès  avo i r  long tem ps  exp l o r é  le  genre  de  la  farce   l’on  pense  notam me n t−  
à ses  succès  Qui est plus heureux que moi (1929) et  Noël chez les Cupiello (1931)  l’auteu r  s’or i en t e,−  
en  ef fe t,  après  1945,  vers  une  coméd i e  net temen t  plus  gr i n çan t e,  où  la  légère té  côto i e  la  grav i t é.  « La  
guer re  étai t  en  trai n  de  f in i r ,  et  avec  el le  les  vi ng t  ans  d’ère  fasc is te.  En f i n,  j’a l l a i s  pou vo i r  change r  ma  
man i è re  d’écr i r e  : tand i s  que,  pendan t  le  fasc isme,  j’ava is  dû  cache r  la  vér i té  soc ia le  sous  le  gro tesque  
et  l’absu r de  pour  ne  pas  être  censu ré,  mai n t enan t  je  pou va i s  par le r  ouve r tem e n t  et  essaye r  la  forme  
théât ra l e  à  laque l l e  j’ava is  tou j o u r s  aspi ré,  et  qu i  est  du  reste  la  plus  anc ienne  : la  cor respon da n ce  
idéa le  ent re  vie  et  spectac l e,  la  fus i o n  tantô t  harmo n i e use,  tantô t  gr i n ça n te,  entre  ri res  et  larmes,  
gro tesque  et  sub l i m e,  drame  et  coméd i e  ; j’a l l a i s  ains i  abandon ne r  cet  art i f i c e  scén i q ue,  la  di v i s i o n  
net te  entre  farce  et  tragéd i e.  » 3 En  1948,  Edua rd o  De  Fi l i p p o  écr i t  La Grande Magie, sa  prem i è r e  
coméd i e  écr i te  ent iè reme n t  en  ita l i e n.  Une  fo is  n’est  pas  coutum e,  le  pub l i c  reço i t  cette  pièce  avec  
ci rco nspe c t i o n ,  dérou t é  par  la  rhéto r i q u e  pseudo- savan te  du  prest i d i g i t a t eu r  ains i  que  par  l’u t i l i sa t i o n  
de  la  langue  ita l i e n ne.  Déçu  par  cet  accue i l  m i t i gé,  De  Fi l i p p o  abando n ne  cet te  coméd i e  qu’ i l  se refuse  
à réécr i r e.  Il  faut  attend re  Gio r g i o  Streh l e r  pou r  redécou v r i r  cette  pièce  sur  la  scène  du  Pico l o  Teat r o  di  
M i l a n o  en  1984,  puis  à L’O dé o n- Théâ t re  de  l’Eu r o pe,  en  1987.  

« La comédie humaine de Naples »4

Edua rd o  De  Fi l i p p o  s’insc r i t ,  avec  La Grande Magie, dans  la  trad i t i o n  du  théât re  popu l a i r e,  pu isan t  
dans  la  vi l l e  de  Nap l es  son  déco r,  ses  personnages  et  son  sujet.  Campan t  sa  pièce  dans  un  déco r  
popu l a i r e  cher  aux  néo-réal i s tes,  le  drama t u r ge  dresse  le  por t r a i t  des  pet i tes  gens  con f r o n t ées  aux  
prob l èm es  de  la  vie  de  tous  les  jou rs  et  au  drame.  Dans  un  m i l i e u  popu l a i r e,  le  mag i c i e n,  Ot t o,  apprend  
la  mor t  de  sa f i l l e,  Ame l i a,  après  que  sa femme  s’est  pla i n te  d’un  manque  d’argen t 5. Calo ge r o  conna î t ,  
quan t  à  lui,  des  prob l èmes  de  coup l e,  liés  à  une  jal ous i e  malad i v e  –  il  séquest re  Ma r ta 6 –  et  à  une  
femme  vol age.  Cho i s i ssan t  un  ancrage  géog raph i q u e  et  cu l t u r e l  très  marqué,  Eduar d o  De  Fi l i p p o  fai t  
de  ses  personnages  de  vér i tab l es  types  génér i q u es  qui  inca r nen t  par  leur  carac tè re  des  tra i ts  huma i ns  
reconna i ssab l es  tels  que  l’aveug l e m e n t ,  la  ma l h on nê t e té  ou  le  menson ge.  

1 Ext r a i t  de  « Il l us i o n,  douce  ch imè r e  » de  Gio r g i o  Streh le r ,  trad.  Hugue t t e  Hatem  in  La Grande Magie, L’ava n t- scène  théât re,  Par is,  2009,  
page  109.
2 Idem.  
3 Eduar d o  De  Fi l i p p o,  La Grande Magie, L’a va n t- scène  théât r e,  Par is,  2009,  page  94.
4 Eduar d o  Espos i t o,  Eduardo De Filippo : Discours et Théâtralité, dialogues, didascalies et registres dramatiques, L’ Ha r m a t t a n,  2004.  
5 La Grande Magie, acte  II,  op.  cit.,  page  44. 
6 La Grande Magie, acte  I,  op.  cit.,  page  19.
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Un « jeu diabolique »7

La  coméd i e  sera i t  puremen t  di ve r t i ssan te,  si  la  vio l e n ce  des  si tua t i o ns  ne  vena i t  pas  enraye r  une  
mécan i q ue  du  ri re  par fa i t eme n t  hu i l ée.  La  vi l l e  de  Nap les  joue,  en  ef fe t,  comme  métapho r e  du  monde  
parce  qu’e l l e  abr i te  en  son  sein  des  personnages  aux  carac tè res  cont ras tés,  aisémen t  repérab l es  comme  
tels.  Ma i s  aussi  parce  que  ce  déco r  cache  une  réal i t é  crue l l e,  pro f o n déme n t  marquée  par  la  cr ise  qu’a  
connue  l’ I ta l i e  au  sor t i r  de  la  guer re.  La  réal i t é  est  devenue  insupp o r t a b l e,  quand  el le  n’est  pas  
détou r née  par  l’ i l l u s i o n  et  la  mag ie.  V i v a n t  dans  une  «  misérab l e  maison  […]  dans  une  pet i te  pièce  à 
l’atm osp hè r e  mé lanc o l i q u e  » 8, le  mag i c i e n  se  sert,  en  ef fe t,  de  ses  pouv o i r s  de  prest i d i g i t a te u r  et  de  
bon i m e n t e u r  pou r  subven i r  à  ses  beso i ns  et  man i p u l e r  à  lois i r  son  entou r age.  Les  personnages  ne  
cessen t  de  se détou r ne r  de  leur  cond i t i o n ,  pré fé ran t  s’en fe r me r,  vo i re  s’en fe r re r,  dans  l’ i l l u s i o n.  A va n t  
d’use r  de  ses  qual i t és  de  bon i m e n t e u r  face  à  Cal oge r o  désespéré,  i l  se  gal van i se,  dans  l’ac te  I I,  en  
écou tan t  des  enreg is t r eme n t s  de  l iesses  popu l a i r es,  gr i n çan t  souven i r  des  tr i bu nes  prés i dées,  que l q ues  
années  aupara van t ,  par  Musso l i n i .  Con f r o n t é  au  cocu f i a g e  puis  à  la  réappa r i t i o n  de  sa  femme,  
Calo ge r o  est  la  vic t i m e,  fina l em e n t  consen tan te,  de  cette  il l us i o n  pour  m ieu x  se  pro tége r  d’une  réal i t é  
par  trop  crue l l e.  Ott o  Ma r v u g l i a  entra î ne  D i  Spel ta  au  cœur  de  la  fabu l e use  il l us i o n  théât ra l e,  seu le  
man i è re,  semb l e- t-il,  d’at te i n d r e  une  vér i t é.  En  somme,  Calo ge r o  et  Ot to  composen t  un  coup l e  
ém i nem m e n t  comp l e x e,  à  la  fo is  cont ra i r e  et  ind issoc i a b l e,  que  l’on  pour ra i t  rapp r o c he r  du  modè l e  
composé  par  Faust  et  Mep h i s t o 9. Menso n ge  et  promesse  d’un  bonheu r  i l l uso i r e,  tels  sont  les  
fondeme n t s  qu i  un issen t  ces  deux  hommes.  Cal oge r o  romp t  avec  l’or d re  étab l i ,  en  se  laissan t  
con va i n c r e  par  Ot to  qu’ i l  conna î t r a  la  qu ié t u de,  et  la  vér i té,  s’i l  s’abando n ne  corps  et  âme  à l’ i l l u s i o n.  
S’appu ya n t  sur  les  pet i t s  numé r os  de  prest i d i g i t a t i o n s  d’O t t o,  l’é lè ve  dépasse,  cont re  toute  atten te,  le  
ma î t r e  pou r  dép l o y e r  le  grand  jeu  qui  le  condu i r a  jusqu’à  sa  perte.  En  un  tour  de  passe-passe,  La 
Grande Magie dresse  un  tab leau  gro tesque  et  grave  de  « ce  jeu  diabo l i q u e  » 10 qu’es t  la  cond i t i o n  
huma i n e.  

Marine Jubin, fé v r i e r  2009

7 La Grande Magie, acte  II I ,  op.  ci t.,  page  64. 
8 Eduar d o  De  Fi l i p p o,  La Grande Magie, acte  I I,  op.  ci t.,  page  42.
9 Vo i r  « La  fol i e  luc i de.  Rencon t r e  avec  Lau re n t  La f f a r g u e  », in  La Grande Magie, op.ci t.,  page  96. 
10 La Grande Magie, acte  II I ,  idem.  
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La Grande Magie
Le répertoire italien à la Comédie-Française par Agathe Sanjuan, conser va t eu r- arch i v i s t e  de  la  
bib l i o t h è q ue- musée  de  la  Coméd i e- França i se

A va n t  même  la  créat i o n  de  la  Coméd i e- França i se,  la  troupe  de  Mo l i è r e  dont  el le  est  issue  entre t i en t  un  
rappo r t  amb i g u  avec  le  réper t o i r e  ita l i e n  et  les  coméd i e ns  ita l i e ns.  En  ef fe t,  el le  par tage  avec  ces  
dern i e r s  l'Hô te l  de  Guénégau d,  depu i s  la  mo r t  de  Mo l i è r e,  et  les  deux  troupes  jouen t  en  alternan ce,  
dans  une  relat i o n  à  la  fo i s  de  compag n o n n a ge  et  de  ri va l i t é.  M o l i è r e  lui-même  est  l'au teu r  le  plus  
proche  des  Ita l i e ns  quand  on  cons i dè re  que  ses  coméd i es  s'insp i r en t  des  canevas  de  la  commedia 
dell'arte. 
À  la  créat i o n  de  la  Coméd i e- França i se  en  1680,  les  coméd i e ns  réun is  dans  la  nouve l l e  troupe  
obt i en nen t  le  mono p o l e  du  réper t o i r e  frança i s  et  le  nom  même  de  la  troupe  s'inscr i t  dans  un  rappo r t  
d'oppos i t i o n  à la  Coméd i e- Ita l i e n ne  qui  joue  en  ita l i e n,  jusqu'à  l'expu l s i o n  des  Coméd i e ns- Ita l i e ns  en  
1697.  La  préocc upa t i o n  de  la  Coméd i e- França i se  est  mo i ns  de  s'enr i c h i r  d'un  réper t o i r e  étrange r,  que  
de  défend r e  son  pr i v i l è g e  cont re  ces  dern i e r s  qu i  ut i l i sen t  de  plus  en  plus  le  frança i s,  et  gagnen t  ains i  
le  pub l i c ,  en  présen tan t  des  pièces  bi l i n g ues  alternan t  dia l o g ues  all'improviso en  ita l i e n  et  dia l o g ues  « 
écr i t s  »  en  frança i s.  C'est  donc  assez  tard i ve m e n t  que  le  réper t o i r e  accue i l l e  les  prem i è r es  pièces  
étrangè res,  dont  on  peut  cons i dé r e r  que  Go l d o n i  est  le  prem i e r  auteu r,  si  l'on  excep te  les  adapta t i o ns  de  
Shakespea re  par  Duc i s,  très  élo i g nées  du  tex te  or i g i na l .  Deu x  pièces  de  Go l d o n i  sont  mon tées  de  son  
vi va n t,  Le Bourru bienfaisant (1771) qui  obt i en t  un  immense  succès,  et  L'Avare fastueux (1773), ma is  
les  Coméd i e ns- França is  n'on t  pas  cessé  de  pi l l e r  son  théât re  en  adaptan t  des  vers i o ns  frança i ses  de  ses  
pièces  au  X V I I I e sièc le.  Le  réper t o i r e  ita l i e n  fai t  donc  une  entrée  remar q uée  avant  de  tombe r  dans  
l'oub l i  pendan t  plus  d'un  sièc le.  Si  aucun  auteu r  ita l i e n  n'ent re  au  réper t o i r e  pendan t  le  X I X e sièc le,  les  
auteu rs  roman t i q u es  frança i s  pu isen t  dans  les  suje ts  et  les  uni ve rs  ita l i e ns  qui  les  insp i ren t  : Angelo 
tyran de Padoue de  Hug o , Andréa del Sarto de  Musse t,  Les Vêpres siciliennes de  De la v i g n e  met ten t  
l' I ta l i e  à l'honneu r  sur  la  scène  du  França i s.
De  man iè re  généra l e,  il  faut  attend r e  le  manda t  d'Ém i l e  Fabre,  adm i n i s t r a t eu r  de  1915  à  1936,  pour  
vo i r  des  pièces  en  langue  étrangè re  à  la  Coméd i e- França i se.  En  1927,  il  mon t e  La Torche sous le 
boisseau de  l' I ta l i e n  Gab r i e l e  D' A n n u n z i o ,  du  vi van t  de  l'au teu r.  
À  la  sui te  d'Ém i l e  Fabre,  Édoua r d  Bou r d e t  pou rsu i t  la  po l i t i q u e  d'enr i c h i ssemen t  du  réper t o i r e  
étrange r.  Déso rm a i s,  la  const r u c t i o n  d’un  grand  réper t o i r e  européen  sera  la  préocc u pa t i o n  des  
adm i n i s t r a t eu rs  success i f s.  Le  doma i n e  ita l i e n  est  très  largemen t  représen té  par  deux  auteu rs  ma jeu rs,  
Go l d o n i  et  Pi rande l l o.  En  1937,  un  an  après  sa  dispa r i t i o n ,  Pi rande l l o  est  le  tro i s i ème  auteu r  ita l i e n  à 
ent re r  au  réper t o i r e  avec  Chacun sa vérité dans  la  traduc t i o n  de  Ben j am i n  Crém i e u x .  Char l es  Du l l i n ,  
qu i  ava i t  créé  la  pièce  en  France  en  1924  au  Théât re  de  l' A t e l i e r,  signe  ic i  sa prem i è r e  m ise  en  scène  à 
la  Coméd i e- França i se,  inaugu r a n t  un  dem i- sièc le  de  pi ran de l l i s m e.  La  pièce  est  repr i se  en  1951  et  
Jul i en  Ber t heau,  assistan t  de  Char l es  Du l l i n  reprend  scrupu l e usemen t  la  mise  en  scène  d'or i g i ne,  tout  
en  ti ran t  la  pièce  vers  le  «  vaude v i l l e  ph i l oso p h i q u e  »  (le  pub l i c  ri t)  cont ra i r em e n t  aux  vers i o ns  
antér i eu r es  plus  inte l l e c t ue l l es.  L'année  sui van t e,  Jul i en  Ber t heau  mon te  à  la  sal le  Lu xem b o u r g  Six 
personnages en quête d'auteur. La  pièce  sera  repr i se  à Riche l i e u  par  An t o i n e  Bou rse i l l e r  en  1978,  puis  
Jean-Pier re  V i n c en t  en  1986.  En  1967,  Jean  V i l a r  rend  un  homma ge  à  l'auteu r  au  momen t  du  
centena i re  de  sa  naissance,  et  en  1969,  on  donne  un  Spectacle Pirandello, composé  de  Un imbécile et  
de  La  Volupté de l'honneur.  Cet te  form u l e  en  duo  est  renou ve l ée  en  1992,  met tan t  en  m i r o i r  la  
prem i è r e  et  la  dern i è re  pièce  du  maî t r e,  L'Étau et  Je rêve (ou peut-être pas) tradu i t es  par  Jean-Loup  
Ri v i è r e.  La  troupe  du  França is  mon t e  aussi  Henri IV à  l'Odéon  puis  à  Ri che l i e u  (1973-1974),  Les 
Grelots du fou au  Théâ t re  du  V ie u x- Co l o m b i e r  (2005). 

Passeur  de  Go l d o n i  en  France,  Streh l e r  cont r i b ue  à  la  redécou v e r t e  de  cet  auteu r,  et  sa  mag i s t r a l e  
Trilogie de la villégiature à l'Odéon  (1978) ouv r e  la  vo ie  aux  mises  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e  Sal le  
Riche l i e u,  avec  La Locandiera (1981), La Serva amorosa (1992), Il campiello (2006), ains i  qu'à  cel l es  
de  Jean-Luc  Bou t t é  (L'Impresario de Smyrne, 1985) et  Jean-Lou i s  Jacop i n  (Le Café, 1990). À  ce  jou r,  
Go l d o n i  est  l'auteu r  ita l i e n  que  les  Coméd i e ns- França i s  ont  le  plus  souven t  joué.  Déc i s i o n  symbo l i q u e,  
la  Coméd i e- França i se  édi te  dans  sa  co l l ec t i o n  int i t u l ée  justemen t  «  Le  Réper t o i r e  »  deux  pièces  de  
Go l d o n i  entér i na n t  ains i  son  appar tenan ce  à l'hér i tage  cul t u re l  frança i s.
Ou t re  Pi rande l l o  et  Go l d o n i ,  la  mise  à dispos i t i o n  de  la  sal le  de  l'Odéon  dans  les  années  soi xan t e- di x,  
con f i ée  à  Pier re  Du x,  perme t  d'enr i c h i r  la  prog ram m a t i o n  étrangè r e,  et  notam me n t  ita l i e n ne,  des  
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Dialogues avec Leuco de  Cesare  Pavese  (1975). «  Ho rs  les  mu rs  »,  Jacques  Lasa l l e  mon t e  avec  la  
troupe  du  França i s  Un  mari d' I ta l o  Svevo,  au  Théât re  nat i o na l  de  la  Co l l i n e  en  1991,  heureuse  
décou ve r t e  d'un  auteu r  peu  connu  comme  drama t u r g e.  Le  Théâ t re  du  V ie u x- Co l o m b i e r  est  un  champ  
d'exp l o r a t i o n  des  li t té ra t u r es  étrangè r es  contem p o r a i n es  ; on  y  mon t e  en  2007  Orgie de  Pier  Paol o  
Paso l i n i ,  et  La Festa de  Spi r o  Scim o ne,  ce  qui  perme t  à nouveau  aux  coméd i e ns  d'in te r p r é t e r  l'œuv r e  
d'un  auteu r  vi van t.  
Néanm o i n s,  l'abondan ce  des  tex tes  ita l i e ns  ne  perme t  pas  à  la  Coméd i e- França i se  de  cou v r i r  tout  le  
champ  des  auteu rs  de  qual i t é  ; ains i  parm i  les  auteu rs  de  la  Rena issance,  l' A r é t i n,  le  Tasse,  Mach i a v e l ,  
Ruzzan t e  sont  absen ts,  de  même  qu'au x  X V I I I e et  X I X e sièc les,  Car l o  Gozz i ,   le  grand  auteu r  trag i q u e  
A l f i e r i ,  ou  enco re  le  roman t i q u e  Man z o n i .
Les  lectu res  de  coméd i e ns  et  les  enreg is t r eme n t s  à  la  rad i o  pal l i e n t  que l q ues  manques  et  perme t te n t  
aux  coméd i e ns  de  di re  d'aut res  tex tes  de  Dan te,  Ita l o  Svevo,  Gio r dan o  Brun o,  Cesare  Pavese,  V i t t o r i o  
A l f i e r i .  En f i n  en  2008,  La Maladie de la famille M. de  Faust o  Parav i d i n o  est  lue  au  cours  d'un  cyc l e  de  
lectu res  du  bureau  des  lecteu rs.
La Grande Magie, écr i te  en  1948  et  créée  en  1949  est  remon t ée  par  Gi o r g i o  Streh l e r  au  Picco l o  Teat r o  
de  M i l a n  en  1985.  On  mesure  alors  la  por tée  de  cet te  œuvre  ma jeu r e.  L'en t rée  au  réper t o i r e  d'Edua r d o  
de  Fi l i p p o,  grand  auteu r  napo l i t a i n,  s'insc r i t  dans  la  l ignée  de  cel l e  de  Pi rande l l o,  le  Sic i l i e n,  mais  on  le  
rapp r o c he r a i t  plus  vo l o n t i e r s  de  Dar i o  Fo,  qu i,  comme  lu i,  est  à la  fo i s,  acteu r,  auteu r,  chef  de  troupe.  
En  tant  qu'auteu r,  Dar i o  Fo  a  donné  une  int ro d u c t i o n  au  spectac l e  Une confrérie de farceurs au  
Théât re  du  V i eu x- Co l o m b i e r  en  2007,  avec  son  tex te  La Naissance du jongleur. Ma i s  c'est  par  la  m ise  
en  scène  de  pièces  de  Mo l i è r e  qu' i l  a  fai t  ses  prem i e rs  pas  à  Ri che l i e u  en  1990,  avec  Le Médecin 
malgré lui et  Le Médecin volant. L'en t rée  d'Edua r d o  de  Fi l i p p o  au  réper t o i r e  se place  dans  la  lignée  de  
ces  deux  mises  en  scène  qui,  comme  lui,  traquen t  le  trag i q u e  sous  la  farce.

Agathe Sanjuan, fé v r i e r  2009
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La Grande Magie
Croquis de costumes de Sylvie Martin Hyszka

Ma r i a n o  d’A l b i n o Mm e  Zampa

Ger vas i o  Penna Rose  In t r u g l i

©  Costumes de Sylvie Martin Hyszka, tous droits réservés, reproduction interdite
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La Grande Magie
L’équipe artistique 

Dan Jemmett, mise  en  scène
Ap rès  des  études  supér i eu r es  en  Études  théât ra l es  et  en  L i t t é ra t u r e  à  l’un i v e rs i t é  de  Lon d r es,  Dan  
Jemme t t  fonde,  avec  Ma r c  von  Henn i n g,  Pr i m i t i v e  Science,  une  compag n i e  de  théât re  expér i m e n t a l e  
qu i  représen te  à  Lon d r es  notamm e n t  Médée-Matériau  de  He i ne r  Mü l l e r  (Soho  Pol y  Thea te r), 
Antigone de  Brech t  (Battersea  A r t s  Cent re), Quartett de  He i ne r  Mü l l e r  (Li l ia n  Bay l i s  Thea t re), Fatzer, 
fragmen t s  de  Ber t o l t  Brech t,  mon t age  de  He i ne r  Mü l l e r  (Gate  Thea t re),  Hunger d’ap rès  des  tex tes  de  
Ka f k a  (Purce l l  Room),  Imperfect Librarian d’ap rès  des  nou ve l l es  de  Bo rgès  (Young  V i c  Theat re). 
Dan  Jemme t t  fai t  sa  prem i è r e  mise  en  scène  au  You n g  V i c  Thea t re  avec  Ubu roi d’A l f r e d  Jarr y.  Le  
spectac l e  est  repr i s  à Par i s,  en  1998,  au  Théâ t re  de  la  Ci té  inte rna t i o n a l e.  Dan  Jemme t t  vi t  depu i s  lors  
en  France.  Ses  m ises  en  scène  en  France  inc l ue n t  notam me n t  Presque Hamlet d’ap rès  Shakespea re  
(Théât re  de  V i d y- Lausanne,  Théâ t re  nat i ona l  de  Cha i l l o t),  Shake  d’ap rès  La  Nuit des rois de  
Shakespea re,  cou r o n né  par  le  pr i x  de  la  Cr i t i q u e  frança i se  comme  Me i l l e u r e  révé l a t i o n  théât ra l e  2000-
2001  (Théât re  de  la  V i l l e), Dog Face d’ap rès  The Changeling de  Thomas  M i d d l e t o n  (Théât re  de  V i d y-
Lausanne,  Théât re  de  la  V i l l e),  L’Amour des trois oranges de  Car l o  Gozz i  (Théâtre  de  Sart r o u v i l l e  et  
tour née  en  France),  Femmes gare aux femmes de  Thomas  M i d d l e t o n  (Théât re  de  la  V i l l e,  Théât re  de  
V i d y- Lausanne), William Burroughs surpris en possession du chant du vieux marin de Samuel Taylor 
Coleridge, tex te  con tem p o r a i n  de  John y  Bro w n ,  tradu i t  par  Ma r i e- Paule  Ramo  (Théât re  de  la  V i l l e), 
The Little Match Girl, d’ap rès  le  conte  de  Chr i s t i a n  Ande rsen,  La Petite Fille aux allumettes, un  
spectac l e  créé  en  co l l ab o r a t i o n  avec  le  groupe  ang la i s  The  Ti ge r  L i l i es  au  fest i v a l  de  Syracuse,  ayan t  
fai t  une  tou r née  européenne.
Au x  État-Un i s,  Dan  Jemme t t  a trava i l l é  à une  nou ve l l e  vers i o n  de  Dog Face au  Quan t u m  Theate r  de  
Pit tsbu r g h,  qu’ i l  f i t  représen te r  dans  une  usine  désa f f e c t ée  connue  sous  le  nom  de  Heppens ta l l  Plan t.  
Ce  spectac l e  fu t  joué  à Mad r i d  à l’aut om n e  2006,  au  fest i v a l  de  théât re  d’A ba d i a.  En  janv i e r  2008,  i l  
est  retou r né  à Mad r i d ,  pou r  une  mise  en  scène  de  la  pièce  de  Ti rso  de  Mo l i n a,  Le Trompeur de Séville, 
créée  au  Théât re  Abad i a.  
Ses  mises  en  scène  à l’opé ra  inc l uen t  La Flûte enchantée de  Mo za r t ,  en  co l l ab o r a t i o n  avec  Ir i na  Broo k  
(Reisope ra,  les  Pays-Bas),  L’Occasione fa il Ladro de  Ross i n i  (Ensemb l e  Ma t h eus,  di rec t i o n  Jean-
Chr i s t o p he  Spin oz i ,  Le  Quar t z,  Bres t,  2004,  tou r née  en  France  avec  la  compag n i e  de  l’ A R C A L),  The 
Gondoliers de  Gi l be r t  et  Sul l i v a n  (Deutsche  Oper  Am  Rhe i n,  Düsse l d o r f ,  A l l e m a g n e),  Un segreto 
d’importanza de  Rend i n e  (Theat ro  Comm u n a l e  di  Bo l o g na),  L’Ormindo de  Cava l l i  créé  à la  Ma i so n  
de  la  mus i q ue  de  Nan te r re,  avant  une  tou r née  en  France.  En  2010,  i l  met t r a  en  scène  Béatrice et 
Bénédicte de  Hec t o r  Ber l i o z  à l’Opé ra  Com i q u e,  à Par is.  
Dan  Jemme t t  a  mis  en  scène  au  Théâ t re  du  V ie u x- Co l om b i e r  en  2007  Les Précieuses ridicules de  
Mo l i è r e,  spectac l e  présen té  égalemen t  en  tour née  en  Euro pe  de  l’Es t  du  10  novem b r e  2008  au  9  
fév r i e r  2009,  et  qu i  sera  repr i s  en  ma i  2009  au  Théât re  du  V i eu x- Co l o m b i e r .

Mériam Korichi, assistan te  à la  mise  en  scène
Ap rès  une  agréga t i o n  et  un  doct o ra t  de  phi l os o p h i e,  Mé r i a m  Ko r i c h i  se  consac re  à la  drama t u r g i e  et  à 
la  col l ab o r a t i o n  à  la  m ise  en  scène.  El l e  débu te  en  tant  que  col l ab o r a t r i c e  à  la  m ise  en  scène  et  à la  
drama t u r g i e  avec  Zaide de  Mo za r t ,  à  l’Opé ra  de  Mon t p e l l i e r  (m.e.s.  Emman u e l l e  Cord o l i a n i ,  2003). 
El le  s’in ves t i t  par  ai l l eu r s  dans  le  trava i l  de  compag n i e,  avec  la  compa g n i e  du  Théâ t re  des  Pet i ts  Pieds  
de  Joséph i ne  de  Meau x.  Ce  sera  un  compag n o n n a ge  de  quat re  ans,  abou t i ssan t  notamm e n t  à  une  
co l l ab o r a t i o n  art is t i q ue  pour  la  créat i o n  de  Médée ou je ne t’aime plus mercredi d’ap rès  Eur i p i de  
(tournée  tréteau x  dans  le  Vex i n  et  dans  les  Pyrénées,  Théât re  du  Campa g n o l ,  2003-2004),  à  la  
drama t u r g i e  et  à  la  mise  en  scène  de  L’Échange –  première version  de  Paul  Claude l  (Théât re  
d’ A u x e r r e  et  Théâ t re  de  Rung i s,  2005), et  à  la  drama t u r g i e  de  L’Équilibre de la Croix  de  Va lè r e  
Nova r i n a  (Festi va l  contem p o r a i n  de  V i n ce n nes,  2007). En  tant  que  col l ab o r a t r i c e  à la  mise  en  scène  et  
à  la  drama t u r g i e,  el le  accom pa g n e  Dan  Jemme t t  depu i s  2005.  Ap rès  la  créat i o n  des  Précieuses 
ridicules de  Mo l i è r e  au  Théât re  du  V i eu x- Co l o m b i e r ,  en  2007  et  de  La Grande Magie d’Edua r d o  De  
Fi l i p p o  à la  Sal le  Riche l i e u,  en  2009,  el le  l’ass is te ra  en  2010  dans  sa m ise  en  scène  de  l’opé ra  Béatrice 
et Bénédicte de  Ber l i o z  à l’Opé ra  Com i q u e.

Dick Bird, scénog r a ph i e
Au  théât re,  D i c k  Bi r d  a  notamm e n t  conçu  et  réal i sé  les  scénog r a p h i es  de  King Lear (théâtre  The  
Cruc i b l e,  Shef f i e l d),  Swimming With Sharks (Vaude v i l l e  Theat re,  Lon d r es ), Othello (Shakespea re ’s  
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Gl obe,  Lond res),  The Enchanted Pig,  How Much is Your Iron?, The Three Musketeers (Young  V i c  
Theat re,  Lond r es),  The Little Match Girl (créé  au  Fest i v a l  de  Syracuse,  avec  les  Tige r  L i l i es,  en  
tour nées  européennes  depu i s  2005),  Chimps (Live r p oo l  Eve r y m a n  &P l a y h o u se),  The Night Season, 
The Walls, A Prayer for Owen Meany (Nati ona l  Har ves t  Thea t re), Flesh Wound (Roya l  Cou r t  Thea t re,  
Lon d r es),  True West (Bristo l  O l d  V i c  Thea t re),  The Wind in the Willows, The Lady in the Van (West  
Yo r k s h i r e  Playho u se The Invisible College (Salzbe r g  Fest i v a l),  Light (avec  la  compa g n i e  Thea t re  de  
Com p l i c i t e,  Lon d r es), Closer, My  Fair  Lady (Teatro  Nac i o na l , B ue n o s  A i r es),  Poseidon, Icarus 
Falling,Vagabondage (avec  la  compa g n i e  Pr i m i t i v e  Science,  Lon d r es).
À  l’opé ra,  D i c k  B i r d  a  notam me n t  conçu  et  réal i sé  les  scénog r a ph i e s  de  Snegurochka (Wex f o r d  
Fest i v a l  Opera,  Ir l an de), Street Scene (Young  V i c  Theat re,  Lon d r es), Fidelio (Dubl i n  Opera  Compa n y,  
Ir l ande), Scenes From the Life of Mozart/Un Segreto D’Importanza (Teatro  Comm u n a l e  di  Bo l o g na  &  
Teat r o  del l ’ O pe r a  di  Roma),  The Gondoliers (Oper  Am  Rhe i n,  Dusse l d o r f),  Il Trittico, The Gambler 
(Opera  Zu i d,  Maas t r i c h t),  La  Boheme , The  Mag i c  Flu te,(Kong r essha l l ,  V i l n i u s),  Thwaite (Alme i da  
Opera), La Cenerentola (Opera  Thea t re  Compa n y,  Dub l i n),  The Rape of Lucretia (Gui l dha l l  Schoo l  of  
M us i c  and  Drama,  Lond res), Die Kunst Des Hungerns (Schausp i e l ha us,  Graz), Messalina (Batt i gnano  
Opera  Fest i va l), Vollo di Notte, Il Tabarro (Long  Beach  Opera  Com pa n y).
D i c k  Bi r d  a aussi  réal i sé  des  scénog r a p h i es  pour  des  spectac l es  de  danse,  notam me n t  The Canterville 
Ghost à l’Eng l i s h  Nat i o na l  Bal l e t  de  Lond res.

Sylvie Martin Hyszka, costumes
Ap rès  des  études  d’A r t s  plast i q ues  et  de  Théât re  à l’un i v e rs i t é  de  Par i s- I  Sorbon ne  et  à l’Éc o l e  d’ar t  
app l i q u és  Dupe r r é,  Sy l v i e  Ma r t i n  Hysz k a  comme n c e  à trava i l l e r  en  1987  aux  déco rs  et  aux  costumes  
au  Théât re  du  Campa g n o l ,  Cen t re  drama t i q u e  nat i o na l ,  sous  l’ég i de  de  Jean-Claude  Penchena t.  
Pendan t  plus i eu rs  années,  el le  trava i l l e  en  tant  que  pei n t re- déco ra t r i c e  et  accesso i r i s t e  pou r  le  théât re  
ma is  aussi  pou r  le  cinéma,  la  pub l i c i t é  et  l’opé ra.  El le  trava i l l e  à l’Opé ra  Bast i l l e,  à l’O pé ra  Garn i e r  et  
à l’Opé ra  du  Rh i n,  d’abo r d  en  tant  qu’ass i s tan te,  pu is  en  tant  que  concep t r i c e.  Les  met teu rs  en  scène  
avec  lesque ls  el le  a trava i l l é  inc l ue n t  : Jean-claude  Penchena t,  Dan i e l  Baz i l i e r/Pat r i c i a  Gi r os,  An o u c h  
Paré,  Gi l l es  Gle i zes,  Jean-Claude  Gal l o t t a,  Ir i na  Broo k.  
Depu i s  2000,  el le  co l l ab o r e  régu l i è rem e n t  avec  Dan  Jemme t t  en  tant  que  créat r i ce  de  costumes  au  
théât re  et  à l’opé ra.  El l e  a notam me n t  créé  les  costumes  de  Shake (Théât re  de  la  V i l l e,  2001), Dog face 
(Théât re  de  la  V i l l e,  2003), L’Amour des trois oranges (Théât re  de  Sart r o u v i l l e ,  2003), Femmes, gare 
aux femmes (Théât re  de  la  V i l l e,  2004), The Little Match Girl (fest i va l  de  Syracuse,  2005), William 
Burroughs surpris en possession du chant du vieux marin de Samuel Taylor Coleridge (Théât re  de  la  
V i l l e,  2005). El l e  est  égalemen t  l’un  des  memb r es  fonda teu rs  du  col l ec t i f  du  « Com i t é  des  fêtes  ». 
Ap rès  avo i r  conçu  les  costumes  des  Précieuses ridicules de  Mo l i è r e,  créées  au  Théât re  du  V i eu x-
Co l om b i e r ,  el le  conço i t  les  costumes  de  La Grande Magie créée  à la  Sal le  Riche l i e u,  en  2009.
Ses  col l ab o r a t i o n s  avec  d’au t res  met teu rs  en  scène  inc l uen t  : La Cenerentola de  Ross i n i ,  mis  en  scène  
par  Ir i na  Broo k  (Théât re  des  Cham ps- Él ysées,  2002), La Bonne Âme de Setchuan, m ise  en  scène  par  
Ir i na  Broo k  (Théât re  de  V i d y- Lausanne/Cha i l l o t ,  2003),  L’Île des esclaves mise  en  scène  par  Ir i na  
Broo k  (Théât re  de  L’ A t e l i e r ,  2004),  La  Traviata,  mise  en  scène  par  Ir i na  Broo k  (Opera  di  
Bo l o g na/Opé ra  de  L i l l e,  2005-2006), une  col l ab o r a t i o n  aux  costumes  pour  Andromaque mis  en  scène  
par  Dec l an  Don ne l l a n  (Théâtre  des  Bou f f e s  du  No r d/Théâ t re  du  No r d- L i l l e,  2007). À  l’aut om n e  2007,  
el le  conço i t  les  costumes  d’ Il burbero di buon cuore mis  en  scène  par  Ir i na  Broo k  à l’Opé ra  de  Mad r i d  
et  à l’autom n e  2008,  el le  conço i t  ceux  de  La Puce à l’oreille mis  en  scène  par  Pau l  Go l u b  au  Théâ t re  
de  l’ A t h énée.  

Arnaud Jung, lum i è r es
A r nau d  Jung  fai t  l’app re n t i ssage  de  la  créat i o n  lum i è r e  au  théât re  Sorano  de  V i n c en nes  à  part i r  de  
1991.  I l  trava i l l e  bient ô t  comme  créateu r  lum i è r e  notam me n t  pou r  Ir i na  Broo k  (Résonances, Théâ t re  
de  l’ A t e l i e r ,  2000  ; L’Île des esclaves, Théât re  de  l’ A t e l i e r,  2003  ; Juliette et Roméo, Théât re  de  V i d y-
Lausanne),  Brun o  Gan t i l l o n  (Carmen Amaya,  Théât re  de  Nogen t),  Hé lène  V i n ce n t  (Monsieur 
Malaussène à la  Scène  nat i o na l e  de  Fécamp),  V i r g i l  Tanase  (La Règle du jeu, A r t  Prod), Jean-Claude  
Gal l o t t a  (Femmes femmes, Théât re  nat i o na l  de  Cha i l l o t).  En  2008,  il  écla i r e  Le Cabaret érotique mis  
en  scène  par  Vér o n i q u e  Ve l l a  au  Stud i o- Théât re  de  la  Coméd i e- França i se  et  Sacré nom de Dieu ! mis  
en  scène  par  Lo ï c  Corbe r y  au  Théâ t re  de  la  Gaî t é  Mo n t p a r n asse.  En  2008,  il  trava i l l e  avec  Paul  Go l u b  
qui  met  en  scène  La Puce à l’oreille au  Théât re  de  l’ A t hé née.  
Para l l è l eme n t ,  i l  trava i l l e  aussi  en  mi l i e u  carcéra l  avec  Br i g i t t e  Sy.  Il  est  égalemen t  très  act i f  dans  le  
fameu x  col l e c t i f  « le Comité des Fêtes ». 
Depu i s  2000,  A r nau d  Jung  trava i l l e  régu l i è rem e n t  avec  Dan  Jemme t t.  I l  crée  notam me n t  les  lum i è r es  
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de  Shake (Théât re  de  la  V i l l e,  2001), Dog Face (Théât re  de  la  V i l l e,  2003), Femmes gare aux femmes 
(Théât re  de  la  V i l l e,  2004), L’Occasione fa il Ladro (Le Quar t z,  2004), The Little Match Girl (Festi va l  
de  Syracuse,  2005), William Burroughs surpris en possession du chant du vieux marin de Samuel 
Taylor Coleridge (Théât re  de  la  V i l l e,  2005), L’Ormindo de  Cava l l i  (Maison  de  la  Mus i q ue  de  
Nan te r re,  2007). Ap rès  avo i r  créé  les  lum i è r es  des  Précieuses ridicules de  Mo l i è r e,  créées  au  Théât re  
du  V i eu x- Co l o m b i e r  en  novem b r e  2007  et  repr i se  au  pr i n tem ps  2009  au  Théâ t re  du  V ie u x- Co l om b i e r ,  
i l  crée  les  lum i è r es  de  La Grande Magie créée  à la  Sal le  Ri che l i e u,  en  2009.

Véronique Nguyen, co i f f u r es  et  maqu i l l a g es
Ap rès  un  deug  d'his t o i r e  de  l'ar t  à  Strasbou r g ,  une  forma t i o n  de  maqu i l l a ge  art is t i q u e  à  Par i s  et  une  
ma î t r i se  d'études  théât ra l es  à  Nan te r re,  Vé ro n i q u e   Ngu y e n  conço i t  depu i s  plus i eu rs  années  des  
maqu i l l a ges,  per r uq ues  et  pro thèses  pour  le  théât re  ma is  aussi  pou r  le  cinéma.  El l e  exp l o r e  la  créat i o n  
avec  de  nomb re u x  met teu rs  en  scène,  parm i  lesque l s  :  Jacques  Lassa l l e,  Pio t r  Fomen k o ,  Den i s  
Poda l y d ès,  Frédé r i c  Be l i e r- Garc i a,  Joël  Jouanneau,  Gabr i e l  Gar ran,  An d r é  W i l m s,  Th i e r r y  de  Pere t t i ,  
Jean-Pier re  M i q ue l ,  Anne  De l bé,  Phi l i p p e  Tor re t o n,  V i ce n t e  Prada l .  El le  a  notam me n t  réal i sé  les  
maqu i l l a ges  et  la  pro thèse  du  nez  de  Cyrano de Bergerac à  la  Coméd i e- França i se  et  ret rou v e  à 
nouveau  Dan  Jemme t t,  après  avo i r  col l ab o r é  sur  sa  m ise  en  scène  des  Précieuses ridicules au  Théâ t re  
du  V ie u x- Co l om b i e r ,  en  2007.
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La Grande Magie
La  dist r i b u t i o n ,  la  troupe

Ne  son t  men t i o n n és  ic i  que  que l q ues  rô les  majeu rs  tenus  pr i nc i p a l e m e n t  dans  les  tro is  théât res  de  la  Coméd i e-
França i se.  Pour  de  plus  amp les  in f o r m a t i o n s,  nous  vous  engageons  à  consu l te r  not re  site  
In te rne t  : www.comedie-francaise.fr / rub r i q ue  la  troupe.

Claude Mathieu, Zai ra
Ent rée  à la  Coméd i e- França i se  le  1 er septem b re  1979,  Claude  Ma t h i e u  est  nomm ée  474 e soc ié ta i r e  le  
1 er janv i e r  1985.  
La  saison  dern i è re,  el le  a mis  en  scène  Saint François, le divin jongleur de  Dar i o  Fo  avec  Gu i l l a u m e  
Gal l i e n ne  au  Stud i o- Théâ t re  et  Les Garçons et Guillaume, à table ! de  et  avec  Gu i l l a u m e  Gal l i e n ne  au  
Théât re  de  l’Oues t  par is ien.  Récemm e n t ,  el le  a inter p ré té  Fac i o  et  la  Gou ve r na n t e  d’E lsbe t h,  Épi l o g ue  
dans  Fantasio de  Musse t,  m is  en  scène  par  Den i s  Poda l y d ès  (présenté  en  al te rnance  Sal le  Ri che l i e u  
jusqu’a u  15  mars  2009), la  Sage-Femme  dans  Figaro divorce d’Öd ö n  von  Ho r v á t h  mis  en  scène  par  
Jacques  Lassa l l e,  joué  dans  Douce vengeance et autres sketches de  Hano k h  Lev i n,  mis  en  scène  par  
Gal i n  Stoev,  interp ré té  Orso l a  dans  Il campiello de  Go l d o n i ,  mis  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e  (repr ise  
Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  du  12  jui n  à  fin  jui l l e t  2009), El v i r e  dans  Le Cid de  Corne i l l e,  m is  en  
scène  par  Br i g i t t e  Jaques-Wa j em an,  Ol ga  dans  Place des Héros de  Thomas  Bern ha r d,  mise  en  scène  
par  A r t h u r  Nauz y c i e l ,  la  Femme  dans  Le Privilège des chemins de  Fernand o  Pessoa,  m is  en  scène  par  
Ér i c  Géno vèse,  Ma r d o c h ée  dans  Esther de  Rac i ne,  m is  en  scène  par  A la i n  Zaep f f e l ,  Anne  dans  Quatre 
quatuors pour un week end de  et  m is  en  scène  par  Gao  X i n g j i a n ,  Anna  Jarv i s  dans  Arcadia de  Tom  
Stoppa r d,  mis  en  scène  par  Phi l i p pe  Ad r i e n,  An d r o m a q u e  dans  Andromaque de  Rac i ne,  mis  en  scène  
par  Dan i e l  Mesgu i c h .

Michel Favory, Mar i a n o  d’ A l b i n o ,  aman t  de  Ma r ta  

Ent ré  à la  Coméd i e- frança ise  le  15  septem b r e  1988,  M i c he l  Favo r y  en  dev i en t  le  485 e soc ié ta i r e  le  1 er  

janv i e r  1992.  
Récemm e n t ,  i l  a  inter p r é té  Dom  Qu i c h o t t e  dans  Vie du grand Dom Quichotte et du gros Sancho 

Pança d’A n t ó n i o  José  da  Si l va,  m ise  en  scène,  m ise  en  mar i o n ne t t es  et  costumes  d’Ém i l i e  
Va la n t i n  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al ter nance  du  8 avr i l  au  26  ju i n  2009), un  Lo r d  dans  La 
Mégère apprivoisée de  Shakespea re,  mise  en  scène  par  Oska ras  Ko rš un o v a s,  Mon t f l e u r y ,  
Pât iss ie r,  Cadet,  Préc i eu x  dans  Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,  m is  en  scène  par  
Den i s  Poda l y d ès,  Az i z  dans  Le Retour au désert de  Berna r d- Ma r i e  Ko l t ès,  mis  en  scène  par  
Mu r i e l  Ma ye t t e,  M.  Josse,  M.  de  Fond rès  et  l’Opé ra teu r  dans  Molière/Lully mis  en  scène  par  
Jean-Ma r i e  V i l l é g i e r  et  Jonathan  Du ve r g e r ,  Ab ram  Ab ram o v i t c h  dans  Platonov de  Tche k h o v ,  
m is  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e,  le  Conse i l l e r  Brac k  dans  Hedda Gabler d’ Ibsen,  m is  en  
scène  par  Jean-Pier re  M i q ue l ,  An t o n i o  dans  Le Marchand de Venise de  Shakespea r,e  m is  en  
scène  par  And re i  Serban,  Oron te  dans  Le Misanthrope de  Mo l i è r e,  m is  en  scène  par  Jean-
Pier re  M i q ue l ,  Faust  dans  Faust de  Goet he,  tradu i t  par  Gérar d  de  Ner v a l  et  Nat han  dans  
Nathan le Sage de  Less i n g,  mis  en  scène  par  A le xa n de r  Lang,  Chr ysa l e  dans  Les Femmes 
savantes de  Mo l i è r e,  mises  en  scène  par  Simo n  Eine,  le  Baro n  dans  La  Vie parisienne 
d’O f f e n ba c h,  m ise  en  scène  par  Dan i e l  Mesgu i c h ,  Ti te  dans  Tite et Bérénice de  Corne i l l e,  
Cherea  dans  Caligula de  Camus,  m is  en  scène  par  Yo usse f  Chah i n e,  Agamem n o n  dans  
Iphigénie de  Rac i ne,  mis  en  scène  par  Yan i s  Ko k k o s,  Ferde r z o n i  et  Vann i  dans  La Vie de 
Galilée de  Brech t,  mise  en  scène  par  An t o i n e  V i t e z,  Va l è re  dans  L’Avare de  Mo l i è r e,  m is  en  
scène  par  Jean-Paul  Rouss i l l o n .

Isabelle Gardien, M me  Zampa  et  Robe r t o  Mag l i a n o
Ent rée  à la  Coméd i e- França i se  le  1 er septem b r e  1990,  Isabe l l e  Gard i e n  en  dev i en t  la  491 e soc ié ta i r e  le  
1 er janv i e r  1995.
Ac t ue l l e m e n t ,  el le  inter p r è te  le  Jeune  Homm e,  L ise,  A i de  de  camp,  Mè re  Ma r g ue r i t e  dans  Cyrano de 
Bergerac d'Edm o n d  Rostand,  mis  en  scène  par  Den i s  Poda l y d ès  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  jusqu ’au  22  
mars  2009), el le  a  inter p ré té  Be le r m a,  Paysanne,  Dame,  Âne,  Gre f f i e r  et  Coméd i e n ne  dans  Vie du 
grand Dom Quichotte et du gros Sancho Pança  d’A n t ó n i o  José  da  Si l v a,  m ise  en  scène,  mise  en  
mar i o n ne t t es  et  costumes  d’Ém i l i e  Va l an t i n  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  alternan ce  du  8 avr i l  au  26  jui n  
2009),  Él i an te  dans  Le Misanthrope de  Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  Lukas  Hem l e b,  Paul i ne  dans  
L’Élégant Profil d’une Bugatti sous la lune d’A u d u r e au,  m is  en  scène  par  Serge  Tran v o u e z,  Ophé l i e  
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dans  Ophélie et autres animaux de  Roubaud,  mis  en  scène  par  Jean-Pier re  Jourda i n,  Bé l i ne  dans  Le 
Malade imaginaire de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  par  Claude  Stra tz,  Sabi ne  dans  Le Menteur de  Corne i l l e,  
m is  en  scène  par  Jean-Lou i s  Beno i t ,  Her ta  dans  Place des Héros de  Thomas  Bern ha r d,  mis  en  scène  
par  A r t h u r  Nauz y c i e l ,  Mama  Bi n o c l a  et  Sharo n  Stone  dans  Bouli Miro de  Me l q u i o t ,  m ise  en  scène  de  
Chr i s t i a n  Gonon.  

Cécile Brune, M me Locasc i o,  Ma t h i l d e  D i  Spel ta,  la  mère  de  Caloge r o  D i  Spe l ta  et  L’ I n s pec t e u r
Ent rée  à la  Coméd i e- França i se  le  19  avr i l  1993,  Céc i l e  Bru ne  est  nommée  494 e soc ié ta i r e  le  1 er janv i e r  
1997.  
Ac t ue l l e m e n t ,  el le  inter p r è te  Fantas i o  dans  Fantasio de  Musse t,  m is  en  scène  par  Den i s  Poda l y d ès  
(présenté  Sal le  Ri che l i e u  en  al te rnance  jusqu ’au  15  mars  2009) et  le  Jeune  Hom me,  L ise,  A i de  de  
camp,  Mè re  Ma r g ue r i t e  dans  Cyrano de Bergerac  d’Edm o n d  Rostand  m is  en  scène  par  Den i s  
Poda l y d ès  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  alte rnan ce  jusqu’au  22  mars  2009). El le  a inter p ré té  Ma r ce l i n e  
dans  Le Mariage de Figaro de  Beauma r c ha i s,  m is  en  scène  par   Chr i s t o p he  Rauc k,  Mé r oé  dans  
Penthésilée de  He i n r i c h  von  K l e i s t,  m is  en  scène  par  Jean  L ie r m i e r ,  To i ne t t e  dans  Le Malade 
imaginaire de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  de  Claude  Strat z,  la  Ma r q u i se  dans  Les Sincères de  Ma r i v a u x ,  
m ises  en  scène  par  Jean  L ie r m i e r ,  la  Femme  dans  Orgie de  Pier  Paol o  Paso l i n i ,  mis  en  scène  par  
Ma r ce l  Bozo n ne t ,  L ise t te  dans  Molière/Lully de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  par  Jean-Ma r i e  V i l l é g i e r  et  
Jonathan  Du ve r g e r ,  la  Sour i s  dans  Fables de la Fontaine de  Jean  de  La  Fon ta i ne,  m is  en  scène  par  
Rober t  W i l s o n,  Mag g y  Sold i g n a c  dans  Le Dindon de  Feydeau,  mis  en  scène  par  Lu kas  Hem l e b,  Beata  
dans  La Cantate à trois voix de  Paul  Claude l ,  mise  en  scène  par  Made l e i n e  Ma r i o n ,  Déesse  dans  Le 
Langue-à-Langue des chiens de roche de  Dan i e l  Dan i s,  m is  en  scène  par  M i c he l  D i d y m ,  Do r i m è ne  
dans  Le Bourgeois gentilhomme de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  par  Jean-Lou i s  Beno i t ,  Joanne  dans  Oublier 
de  Ma r i e  Labe rge,  m is  en  scène  par  Dan i e l  Beno i n,  Ursu l a-Ma r i a  Tör pe  dans  Va donc chez Törpe de  
B i l l e t d o u x ,  m is  en  scène  par  Geor ges  Wer l e r,  Aman d i n e  Lande r na u  dans  Chat en poche de  Feydeau,  
m is  en  scène  par  Mu r i e l  Ma ye t t e,  Céc i l e  dans  Point à la ligne de  Vér o n i q u e  Olm i ,  mis  en  scène  par  
Phi l i p pe  Ad r i e n,  Rodo g u n e  dans  Rodogune de  Corne i l l e,  mis  en  scène  par  Jacques  Rosne r,  Elm i r e  
dans  Le Tartuffe de  Mo l i è r e,  m is  en  scène  par  Dom i n i q u e  Pito i se t,  la  Com t esse  dans  Le Legs  de  
Ma r i v a u x ,  ains i  qu’ A r a m i n t e  dans  Les Fausses Confidences de  Ma r i v a u x ,  mises  en  scène  par  Jean-
Pier re  M i q ue l .

Alain Lenglet, Ar t u r o  Recch i a  et  Genna r i n o  Fucecc h i a,  serv i t e u r  de  Ca loge r o  D i  Spe l ta

Ent ré  à la  Coméd i e- França i se  le  1 er décemb re  1993,  A la i n  Leng l e t  en  dev i en t  le  502 e  soc ié ta i r e  le  1 er  

janv i e r  2000.
Ac t ue l l e m e n t ,  i l  interp r è t e  le  rô le  de  Pr i daman t  dans  L’Illusion comique de  Corne i l l e,  mise  en  scène  
par  Gal i n  Stoev  (présentée  Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  jusqu’a u  21  ju i n  2009) et  L i g n i è r e,  Cade t  
dans  Cyrano de Bergerac  d’Edm o n d  Rostand,  m is  en  scène  par  Den i s  Poda l y d ès  (repr ise  Sal le  
Riche l i e u  en  al te rnance  jusqu ’au  22  mars  2009).  Dern i è r em e n t ,  i l  a  inter p ré té  Bap t i s t a  dans  La 
Mégère  apprivoisée de  Shakespea re  m ise  en  scène  par  Oska ras  Ko rš un o v a s,  Mo n t es i n os,  
Gen t i l h o m m e ,  Homm e  à la  fenêt re,  Âne,  Plai gnan t,  Ha l l e ba r d i e r  et  Coméd i e n  dans  Vie du grand dom 
Quichotte et du gros Sancho Pança d’A n t ó n i o  José  da  Si l va,  m ise  en  scène,  m ise  en  mar i o n ne t t es  et  
costumes  d’Ém i l i e  Va lan t i n  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al ter nance  du  8 avr i l  au  2 ju i l l e t  2009), Bo rn y  
dans  Le Retour au désert de  Berna r d- Ma r i e  Ko l t ès  m is  en  scène  par  Mu r i e l  Ma ye t t e,  A rm a n d  dans  Les 
Temps difficiles de  Bou r d e t  m is  en  scène  par  Jean-Claude  Beru t t i ,  Béra l de  dans  Le Malade imaginaire 
de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  par  Claude  Stra tz,  Dadd i  Ro to n d o  dans  Bouli Miro de  Fabr i c e  Me l q u i o t ,   m is  
en  scène  par  Chr i s t i a n  Gonon  et  dans  Bouli redéboule de  Fabr i ce  Me l q u i o t ,  m is  en  scène  par  Phi l i p pe  
Lag r ue,  Y  dans  Laboratoire des formes  : Robert Garnier, mis  en  scène  par  Ér i c  Ru f,  un  coméd i e n  
dans  Ah vous voilà Dumas d’A l e x a n d r e  Dumas,  mis  en  scène  par  A l a i n  Pral o n,  Au t o l y c u s  dans  Le 
Conte d’hiver de  Shakespea re,  mis  en  scène  par  Mu r i e l  Ma ye t t e,  Sganare l l e  dans  Sganarelle ou le 
Cocu imaginaire de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  par  Th i e r r y  Hanc i sse.

Coraly Zahonero, Mar t a  D i  Spel ta
Ent rée  à la  Coméd i e- França i se  le  1 er  novem b r e  1994,  Cora l y  Zahone r o  en  dev i en t  la  504 e  soc ié ta i r e  le  
1 er janv i e r  2000.
El le  y  a notam me n t  inter p r é té  Ye rm a  dans  Yerma de  Feder i c o  Garc Í a  Lo r ca,  m is  en  scène  par  V i ce n t e  
Prada l,  Inès  dans  Pedro et le commandeur de  Fel i x  Lope  de  Vega,  mis  en  scène  par  Omar  Por ras,  le  
solo  d’ac teu r  L’Inattendu de  Fabr i c e  Me l q u i o t ,  mis  en  scène  par  Th i e r r y  Hanc i sse,  la  Ciga l e  et  
l’ A g neau  dans  Fables  de La  Fontaine  mis  en  scène  par  Rober t  W i l s o n,  Madam e  X  dans  
Strindberg/Ibsen/Bergman : Grief[s] d’A n ne  Kess le r  dans  une  m ise  en  scène  de  l’auteu r,  Ann i e  et  
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V i c k y  O’Rég i m e  dans  Gengis parmi les Pygmées de  Grego r y  Mo t t o n ,  mis  en  scène  par  Th i e r r y  de  
Pere t t i ,  O l i v i a  dans  La Nuit des rois de  Shakespea re,  mise  en  scène  par  And r z e j  Sewe r y n,  Pétu la  dans  
Bouli Miro de  Fabr i c e  Me l q u i o t ,  mis  en  scène  par  Chr i s t i a n  Gonon,  Isabe l l e  dans  L’École des maris de  
Mo l i è r e,  mise  en  scène  par  Th i e r r y  Hanc i sse,  Ma r i a  An t o n o v n a  dans  Le Révizor de  Gogo l ,  mis  en  
scène  par  Jean-Lou i s  Beno i t  et  a joué  dans  La Maison des coeurs brisés de  Geo rges  Berna r d  Shaw,  
m ise  en  scène  par  M i c he l  Dubo i s.

Denis Podalydès, Calo ge r o  D i  Spel ta
Ent ré  à  la  Coméd i e- França i se  le  27  janv i e r  1997,  Den i s  Poda l y d ès  est  nomm é  505 e  soc ié ta i r e  le  1 er  

janv i e r  2000.  
Ac t ue l l e m e n t ,  il  interp r è t e  Ma tam o r e  dans  L’Illusion comique de  Corne i l l e,  mise  en  scène  par  Gal i n  
Stoev  (présentée  Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  jusqu’a u  21  ju i n  2009) et  Mon t f l e u r y ,  Pât iss ie r,  Cadet,  
Préc ieu x  dans  Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,  mis  en  scène  par  lu i-même  (repr ise  Sal le  
Riche l i e u  en  al te rnance  jusqu ’au  22  mars  2009). Dern i è r em e n t ,  i l  a  inter p ré té  Pédr i l l e  dans  Figaro 
divorce d’Ödö n  von  Ho r v á t h,  m is  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e,  le  Cheva l i e r  dans  Il campiello de  
Go l d o n i ,  mis  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  du  12  ju i n  jusqu ’à  
f in  ju i l l e t  2009),  Phi l i s te  dans  Le  Menteur  de  Corne i l l e  m is  en  scène  par  Jean-Lou i s  Beno i t ,  
For t u na t o v  dans  La Forêt d’Ost r o v s k i  m ise  en  scène  par  Pio t r  Fomen k o,  Platon o v  dans  Platonov de  
Tche k h o v  m is  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e,  D i o n y s o s  dans  Les Bacchantes d’Eu r i p i d e  mises  en  
scène  par  And ré  W i l m s,  Do ran te  dans  Le Menteur de  Corne i l l e  mis  en  scène  par  Jean-Lou i s  Beno i t ,  
Don  César  de  Bazan  dans  Ruy Blas de  V i c t o r  Hugo  m is  en  scène  par  Br i g i t t e  Jaques-Wa j em a n,  le  
Prési den t,  le  Sans-Trava i l ,  le  Ma î t r e  d’éco l e,  le  Ma î t r e  de  cérémon i e  dans  Lenz, Léonce et Léna chez  
Geo rg  Büchne r  mis  en  scène  par  Ma t t h i as  Lang h o f f ,  Éraste  et  l'Exem p t  dans  Monsieur de 
Pourceaugnac de  Mo l i è r e  mis  en  scène  par  Phi l i p pe  Ad r i e n,  le  Ma r q u i s  dans  L’Âne et le ruisseau 
d’ A l f r e d  de  Musse t  mis  en  scène  par  N i c o l as  Lo r m eau,  A l ces te  dans  Le Misanthrope de  Mo l i è r e  m is  
en  scène  par  Jean-Pier re  M i q ue l ,  Ivan  A le xa n d r o v i t c h  Kh l es ta k o v  dans  Le Révizor de  Ni k o l a ï  Gogo l  
m is  en  scène  par  Jean-Lou i s  Beno i t .
I l  a  m is  en  scène  Sal le  Ri che l i e u,  en  2006,  Cyrano de Bergerac de  Rostand  et  Fantasio de  Musse t  
présen té  en  al te rnance  du  18  septem b re  2008  au  15  mars  2009.  

Jérôme Pouly, Ger vas i o  Penna  et  Grego r i o  D i  Spel ta,  frè re  de  Caloge r o  D i  Spe l ta

Ent ré  à la  Coméd i e- França i se  le  20  jui n  1998,  Jérôme  Pou l y  est  nommé  510 e  soc ié ta i r e  le  1 er janv i e r  
2004.  
Ac t ue l l e m e n t ,  il  interp r è t e  Carb on  de  Caste l- Jalou x,  Jode le t,  Préc i eu x  dans  Cyrano de Bergerac 
d’Edm o n d  Rostand,  mis  en  scène  par  Den i s  Poda l y d ès  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  jusqu’a u  
22  mars  2009). Dern i è r em en t ,  il  a  interp ré té  Géron i m o  dans  Le Mariage forcé de  Mo l i è r e,  m is  en  
scène  par  Pier re  Prad i nas,  Grum i o  dans  La Mégère apprivoisée de  Shakespea re,  m ise  en  scène  par  
Oska ras  Ko r šu n o v a s,  Le  2 ème  douan i e r ,  le  Garde- fores t i e r  et  le  Sergen t  dans  Figaro divorce d’Öd ö n  
von  Ho r v á t h,  m ise  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e,  Anz o l e t t o  dans  Il campiello de  Go l d o n i  mis  en  scène  
par  Jacques  Lassa l l e  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  al te rnance  du  12  jui n  à  fi n  ju i l l e t  2009), Mons i e u r  
Bonne f o y  et  Mo ns i e u r  Fleu ran t  dans  Le Malade imaginaire de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  par  Claude  
Strat z,  Fi f i  la  Be l l a  dans  Les Grelots du fou de  Pi rande l l o ,  mis  en  scène  par  Claude  Stra tz,  Oss i p  dans  
Platonov mis  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e,  Mess i r e  Tob y  Rot o t o  dans  La  Nuit des rois de  
Shakespea re  m ise  en  scène  par  An d r ze j  Sewe r y n,  Va te l i n  dans  Le Dindon de  Feydeau,  m is  en  scène  
par  Lu kas  Hem l e b,  Dumas  dans  Ah, vous voilà Dumas ?! mis  en  scène  par  A la i n  Pra l on,  Pier r o t  et  le  
Spect re  dans  Dom Juan de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e,  Sganare l l e  dans  L’École des 
maris de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  par  Th i e r r y  Hanc i sse,  Lub i n  dans  George Dandin de  Mo l i è r e,  mis  en  
scène  par  Cathe r i ne  H iege l .

Loïc Corbery, le  Garçon  de  l’Hô t e l  Mé t r o p o l e  et  Ores te  Int r u g l i ,  beau- frè re  de  Caloge r o  D i  Spe l ta

Ent ré  à la  Coméd i e- França i se  le  17  janv i e r  2005,  Lo ï c  Corbe r y  joue  actue l l em e n t  Do ra n t e  et  Cl i n d o r  
dans  L’Illusion comique de  Corne i l l e,  m ise  en  scène  par  Gal i n  Stoev  (présentée  Sal le  Ri che l i e u  en  
alternan ce  jusqu’a u  21  ju i n  2009) et  Chr i s t i a n  dans  Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,  m is  en  
scène  par  Den i s  Poda l y d ès  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al ter nance  jusqu’au  22  mars  2009). 
I l  a organ i sé  L’Hommage à Molière du  15  au  18  janv i e r  2009,  et  a dern i è reme n t  interp ré té  Petruc h i o  
dans  La Mégère apprivoisée de  Shakespea re,  m ise  en  scène  par  Oska ras  Ko rš un o v a s,  le  4 e Douan i e r ,  
la  Jur is te  dans  Figaro divorce d’Öd ö n  von  Ho r v á t h,  m is  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e,  Cl i tan d r e  dans  
Le Misanthrope de  Mo l i è r e,  m is  en  scène  par  Lu kas  Hem l e b,  Zor ze t t o  dans  Il campiello de  Go l d o n i ,  
m is  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  alte rnan ce  du  12  ju i n  à f in  ju i l l e t  2009), 
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Cl i tan d r e,  le  Ba l l e t  et  Fi lène  dans  Molière/Lully mis  en  scène  par  Jean-Ma r i e  V i l l é g i e r  et  Jonat han  
Duve r g e r ,  Do ra n t e  dans  Le Menteur de  Corne i l l e,  m is  en  scène  par  Jean-Lou i s  Beno i t ,  Cléan te  dans  
Le Malade imaginaire de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  par  Claude  Strat z,  l’O u r s  et  la  Grenou i l l e  dans  Fables 
de La Fontaine mis  en  scène  par  Rober t  W i l s o n.

Hervé Pierre, Ott o  Ma r v u g l i a,  le  Mag i c i e n
Ent ré  à  la  Coméd i e- França i se  le  1 er fév r i e r  2007,  Her vé  Pier re  interp r è t e  actue l l em e n t  A l ca nd r e  et  
Géro n t e  dans  L’Illusion comique  de  Corne i l l e,  m ise  en  scène  par  Gal i n  Stoev  (présentée  Sal le  
Riche l i e u  en  al te rnance  jusqu’a u  21  ju i n  2009). I l  joue  cette  saison  dans  Vivant d’A n n i e  Zade k  m is  en  
scène  par  Pier re  Meu n i e r  (spectac l e  présen té  en  septem b r e  à  la  Coméd i e  de  Va le n ce,  en  octob r e  au  
Théât re  de  Sart r o u v i l l e ,  et  qu i  sera  présen té  au  Stud i o- Théâ t re  du  28  mai  au  28  ju i n  2009). Il  a 
égalemen t  inter p ré té  Le Voyage à La Haye de  Jean-Luc  Lagar ce,  m is  en  scène  de  Franço i s  Ber reu r ,  
Béra l de  dans  Le Malade imaginaire de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  par  Claude  Stra tz,  lors  de  la  tou r née  à 
Mo n t r éa l  en  ju i l l e t  2008,  Ama l r i c  dans  Partage de midi de  Claude l ,  m is  en  scène  par  Yves  Beaunesne  
et  Oron t e  dans  Le Misanthrope de  Mo l i è r e,  m is  en  scène  par  Lu kas  Hem l e b.

Judith Chemla, Ame l i a  Recch i a  et  Rose  In t r u g l i ,  la  sœur  de  Caloge r o  D i  Spe l ta

Ent rée  à  la  Coméd i e- França i se  le  1 er décemb re  2007,  Jud i t h  Chem l a  joue  actue l l em e n t  Isabe l l e  dans  
L’Illusion comique  de  Corne i l l e,  mise  en  scène  par  Gal i n  Stoev  (présentée  Sal le  Riche l i e u  en  
alternan ce  jusqu ’au  21  jui n  2009).  El le  a  inter p ré té  Fanche t t e  dans  Figaro divorce  d’Ödö n  von  
Ho r v á t h,  m is  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e,  joué  dans  Douce vengeance et autres sketches de  Hano k h  
Le v i n ,  m is  en  scène  par  Gal i n  Stoev,  interp r é t é  Cél i m è ne  dans  Le Misanthrope de  Mo l i è r e,  m is  en  
scène  par  Lu kas  Hem l e b  en  tou r née  et  lors  de  la  repr i se  Sal le  Riche l i e u.
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La Fondation Jacques Toja pour le Théâtre,
partenaire fidèle de la Comédie-Française

Jacques Toja : trois décennies au service de la Comédie-Française
Une  tren ta i ne  d’années  de  f idé l i t é  carac té r i se  l’at tacheme n t  de  Jacques  To ja  à  la  Coméd i e-
França i se.  Ent ré  comme  pens i o n na i r e  en  1953,  il  dev ie nd r a  soc ié ta i r e  en  1960.  En  près  de  130  
rô les,  il  aura  prêté  son  ta len t  à de  nomb re u ses  pièces.  Sens i b l e  aux  pr i nc i p es  de  l’a l te r nan ce,  
de  la  troupe  et  des  grands  class iq ues,  il  comp ren d  néanmo i n s  l’en jeu  du  renou veau  des  tex tes.  
Ad m i n i s t r a t e u r  généra l  de  1979  à 1983,  il  adop te  ains i  une  po l i t i q u e  de  recher che  de  jeunes  
auteu rs  au  Pet i t  Odéon  qu i  dépend  alo rs  du  França i s.

J.To ja  © F.Da r ras

La Fondation Jacques Toja pour le Théâtre : précurseur du mécénat théâtral
Dès  1983,  Jacques  To ja  crée  la  fonda t i o n  qu i  por te  aujo u r d ’ h u i  son  nom.  En  ef fe t,  i l  est  persuadé  que  le  mécéna t  
est  l’ i n d i s pen sab l e  comp l é me n t  aux  subven t i o n s  pub l i q u es  d’un  pro je t  art is t i q ue.  Très  v i te,  les  ent rep r i ses  se 
fédèren t  autou r  de  lu i  et  la  reconna i ssan ce  d’u t i l i t é  pub l i q ue  est  acco r dée  à  la  fonda t i o n  par  décre t  en  199 1,  
pérenn i san t  ains i  son  œuvre.  Ap rès  le  décès  de  Jacques  To ja  en  1996,  Sy l v i a  de  Gaspé r i s  prend  la  prés iden ce  de  
la  fonda t i o n  et  pou rsu i t  l’ac t i o n  ent rep r i se.

Depu i s  sa créat i o n,  la  Fonda t i o n  Jacques  To ja  pou r  le  Théâ t re  a appo r té  son  sout i en  à 125 spectacles qu i  ont  été  
vus  par  plus de 4,3 millions de spectateurs.  Très  attachée  à  la  rena issance  des  pièces  du  réper t o i r e,  el le  
con t r i b ue  éga lemen t  à  la  créat i o n  con temp o r a i n e  avec  des  pièces  de  jeunes  auteu rs  de  langue  frança i se  tels  
qu’Emm a n u e l l e  Ma r i e ,  Serge  Kr i b u s,  Caro le  Fréche t te,  W l a d i m i r  Yo r da n o f f .
Au j o u r d ’ h u i ,  la  fonda t i o n  comp te  parm i  ses  f idè les  sout ie ns  :  la Société des Produits Marnier-Lapostolle, 
LBPAM, Natixis et Fimalac.

Un lien fort et renouvelé aux côtés de la Comédie-Française : 11 spectacles en 7 saisons
Pour la septième saison consécutive, la Fondation Jacques Toja pour le Théâtre apporte son soutien à la 
Comédie-Française, perpétuant ainsi la mémoire de son fondateur dans ce lieu qui fût indissociable de sa 
carrière. La  fonda t i o n  a  cho i s i  d’accom pa g n e r  tou t  par t i c u l i è r e m e n t  l’ou ve r t u r e  du  réper to i r e  aux  œuvres  
majeu r es  européen nes  ains i  que  l’ i n te r d i s c i p l i n a r i t é .
A i n s i ,  ont  été  soutenus  des  spectac les  mêlan t  théât re  et  mus i q ue  (Esther,  Molière/Lully et  Yerma), ou  bien  
intég ran t  le  trava i l  des  masques  (Fables de La  Fontaine et  Pedro et le commandeur) mais  aussi  l’a r t  des  
mar i o n ne t t es  (Vie du grand dom Quichotte et du gros Sancho Pança). Le  théât re  européen  a  été  quan t  à  lu i  
présen t  avec  les  créat i o ns  d’œuvres  essen t ie l l es  d’au te u rs  tels  que  Tche k h o v ,  Lope  de  Vega,  da  Si l va,  ou  Garc ía  
Lo r ca.
C’est dans cette continuité que la Fondation Jacques Toja pour le Théâtre est heureuse et fière d’apporter 
cette saison son concours à l’entrée au répertoire de  La Grande Magie  d'Eduardo De Filippo Salle 
Richelieu ainsi qu’à la création française de Pur de Lars Norén au Théâtre du Vieux-Colombier, portant à 
11 les partenariats avec la Comédie-Française.

Con ta c t  : V i r g i n i e  L i cas t r o  – 01  42  66  93  99  – fonda t i o n j t @ f r e e. f r  
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Saison 2008/2009 des trois salles de la Comédie-Française 
De mars à juillet 2009

Salle Richelieu Place  Co le t t e,  75001  Par is.  Té l.  loca t i o n  0 825  10  16  80* (*0,15  cent i m es  d’eur o  la  minu t e). 

Pr i x  des  places  de  5 à 37  €
SPEC T A C L E S
Nou v e l l e  mise  en  scène  le  8 décemb r e  de  L’Illusion comique de  Pier r e  Cor ne i l l e,
m ise  en  scène  de  Ga l i n  Stoev,  en  alternance  jusqu ’au  24  ju i n.

Rep r i se  le  18  décemb r e  de  Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,
m ise  en  scène  de  Den i s  Poda l y dès,  en  alternance  jusqu ’au  22  mars.

Ent rée  au  réper t o i r e  le  7 fév r i e r  de  L’Ordinaire de  M i c h e l  V i na v e r ,  
m ise  en  scène  de  l’auteu r,  en  alternance  jusqu ’au  19  mai.  

Ent rée  au  réper t o i r e  le  28  mars  de  La Grande Magie d’Edua r d o  De  Fi l i p p o,  
m ise  en  scène  de  Dan  Jemme t t ,  en  alternance  jusqu ’au  19  ju i l l e t .

Rep r i se  le  8 avr i l  de  Vie du grand dom Quichotte et du gros Sancho Pança d’A n t ó n i o  José  Da  Si l va,  
m ise  en  scène  et  mar i o n ne t t es  d’Ém i l i e  Va lan t i n ,  en  alternance  jusqu ’au  26  ju i n.  

Ent rée  au  réper t o i r e  le  23  mai  d’Ubu roi d’A l f r e d  Jarr y,  
m ise  en  scène  de  Jean-Pier r e  V i n ce n t ,  en  alternance  jusqu ’au  21  ju i l l e t .  

Repr i se  le  12  ju i n  du  Il campiello de  Car l o  Go l d o n i ,
m ise  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e,  en  alternance  jusqu ’à  f in  ju i l l e t .

Rep r i se  le  19  ju i n  du  Malade imaginaire de  M o l i è r e,  
m ise  en  scène  de  Claude  Stra tz,  en  alternance  jusqu ’à  f in  ju i l l e t .

PROPOS I T I O N S
Le  26  mai  à 18h,  Dominique Constanza li ra  des  tex tes  cho is i s  de  Ma r g ue r i t e  You r c e na r .
Le  15  ju i n  à 20h30,  soirée hommage aux publics. 

Théâtre du Vieux-Colombier 21,  rue  du  V ie u x- Co l o m b i e r ,  75006  Par is  - Té l.  loca t i o n  01  44  39  87  00  / 01.  Pr i x  des  

places  de  8 € à 28  €
SPEC T A C L E S
Nou v e l l e  mise  en  scène  le  28  janv i e r  de  La Dispute de  Ma r i v a u x ,
m ise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  jusqu ’au  15  mars.

Pour  la  prem i è re  fo is  à la  Coméd i e- França i se  le  15  avr i l  de  Pur de  Lars  Nor én,
m ise  en  scène  de  l’auteu r,  jusqu ’au  17  ma i.

Rep r i se  le  27  ma i  des  Précieuses ridicules de  M o l i è r e,
m ise  en  scène  de  Dan  Jemme t t ,  jusqu ’au  28  ju i n.

PROPOS I T I O N S
Les  12,  13,  14  mars  et  14,  15,  16  ma i,  intermèdes littéraires Copeau-Jouvet.
Samed i  28  mars  à 16h,  questions brûlantes, Image  et  tex te,  quel l e  place  pou r  le  tex te,  la  paro l e  et  la  poés ie  dans  une  soc ié té  de  
l’ ima ge  ?
Samed i  4 avr i l  à 16h,  carte blanche à Gi l l es  Dav i d.
Samed i  30  mai  à 16h,  question brûlante, Ac teu r  et  mét ie r,  être  acteu r,  de  que l  mét i e r,  de  quel l e  pro f ess i o n  
s’ag i t- i l  ?
Samed i  13  ju i n  à 16h,  portrait d’acteur, consac ré  à N i c o l as  Si l be r g.
Les  1 er , 2 et  3 ju i l l e t  à 19h,  bureau des lecteurs, cyc l e  de  lec tu res  pub l i q u es  d’auteu r s  contem p o r a i n s.

EXPOS I T I O N S
Le  Théâ t re  du  V i eu x- Co l o m b i e r  présente  dans  le  hal l  les  pro j e ts  de  réaménagem e n t  de  ses  espaces  pub l i c s  réal i sés  par  les  élèves  
de  master  champs  scén i ques  de  l’école nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais. L’envers du décor, jusqu ’au  15  
avr i l .  Ent rée  lib re.

Studio-Théâtre Gale r i e  du  Car r ouse l  du  Lou v r e,  99, rue  de  Ri v o l i ,  75001  Par is  - Té l.  locat i o n  01  44  58  98  58

Pr i x  des  places  de  8 à 17  €
SPEC T A C L E S
Nou v e l l e  mise  en  scène  le  26  mars  de  Bérénice de  Jean  Rac i ne,
m ise  en  scène  de  Faus t i n  L i n ye k u l a,  jusqu ’au  7 mai.

Pour  la  prem i è re  fo is  à la  Coméd i e- França i se  le  28  ma i  de  Vivant d’A n n i e  Zade k,  
m ise  en  scène  de  Pier r e  Meu n i e r ,  jusqu ’au  28  ju i n.  

EXPOS I T I O N
Le  Stud i o- Théâ t re  et  les  équi pes  de  la  Coméd i e- França i se  proposen t  à par t i r  du  25  mars  2009  dans  le  fo ye r  de  décou v r i r  l’un i v e r s  
de  la machinerie de théâtre à trave rs  des  maque t t es  et  des  pho to g r a p h i es.
Ent rée  lib re,  tous  les  jou rs  de  13h  à 19h,  sauf  le  mar d i .
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