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De La gastalda (Bettinelli, 1753) à La
locandiera (1753) : pour une ébauche du
generico de Maddalena Marliani
Cécile Berger

PLAN

Un répertoire et un portrait d’actrice : Maddalena Marliani
La gifle et le rire

TEXTE

p. 86-103

Rap pe lons briè ve ment le contexte dans le quel s’ins crit le par cours de
Mad da le na Mar lia ni. Nous sommes au théâtre Sant’An ge lo, théâtre où
par ex cel lence Gol do ni amorce la syn thèse entre le texte de l’au teur
im po sé à l’ac teur et la construc tion des per son nages de ses co mé dies
d’après la per son na li té des ac teurs à dis po si tion 1. Dans cette pé riode
du contrat avec Me de bach, entre 1750 et 1753, faite d’ajus te ments
per ma nents entre co mé die de ca rac tère (La serva amo ro sa, 1752 2) et
topoi de la com me dia dell’arte (La gas tal da 3, I pun ti gli do mes ti ci 4),
s’ac com plit la ren contre de l’au teur avec les ac teurs de la com pa gnie
Me de bach, telle que la dé fi nit Siro Fer rone :

1

tutta la pro du zione di Gol do ni può es sere letta come un vasto ate lier
spe ri men tale ed ogni sua com me dia come il per ime tro ef fi me ro di
quel la bo ra to rio all’in ter no del quale gli at to ri sono cos tret ti ad ol tre ‐
pas sare i contor ni e i confi ni dei ruoli consue ti 5.

Un ré per toire et un por trait d’ac ‐
trice : Mad da le na Mar lia ni
Les co mé dies du Sant’An ge lo où est im pli quée Mad da le na Mar lia ni 6,
de La gas tal da jusqu’à La lo can die ra, per mettent de re cons ti tuer non
seule ment le ré per toire  d’une Co ral li na en constante évo lu tion dra ‐

2
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ma tur gique, mais aussi la tech nique de l’ac trice fon dée, jusqu’à sa
consé cra tion en 1753, sur des traits propres à sa per son na li té, en
forme de conci lia tion 7 entre un théâtre de plus en plus « de ca rac‐ 
tère » et l’hé ri tage des tech niques dell’arte. La confron ta tion ho ri zon‐ 
tale et chro no lo gique des co mé dies du cycle de Co ral li na tend à
prou ver qu’il existe une sorte ré per toire de l’ac trice où Gol do ni ne
cesse de pui ser, jusqu’à la su blime Mi ran do li na, uti li sant ce mé ca‐ 
nisme d’hor lo ger re mon té à l’in fi ni dont parle Laura Riccò : « si ri cor‐ 
di che dal suo “baule” Gol do ni es trae sempre gli stes si in gra nag gi, ma
li monta in “oro lo gi” di ver si » 8. Il fau drait bien en ten du ex plo rer l’in‐ 
té gra li té de ces co mé dies, ce qui per met trait de re cons ti tuer le « ge‐ 
ne ri co » 9 de l’ac trice. Mais ici quelques exemples suf fi ront à in di quer
la per ti nence et l’in té rêt d’une telle re cherche qui s’avère une en tre‐ 
prise mi nu tieuse et de plus longue ha leine.

Pres sen tant les grandes qua li tés de l’ac trice, Gol do ni lance et forme
Corallina- Marliani dès le per son nage de Fo res ta dans Il Mo liere
(Turin, août 1751) 10 où le per son nage épo nyme, pour jouer un tour à
l’hy po crite Pir lone, songe alors à elle par cette mé ta phore for te ment
méta- théâtrale  : «  un’in ven zion biz zar ra or mi è ve nu ta in testa, E
basta mi se con di con arte la Fo res ta. Vedrò di lu sin gar la, le darò l’is‐ 
tru zione, E in ques ta casa io stes so tor nar farò Pir lone  » 11. Il s’agit
bien en effet d’ins truire Foresta- Marliani, mais en mé na geant tou te‐ 
fois la prima donna Teo do ra Medebach- Rosaura 12. Aussi, à la fin de
La gas tal da, dé diée à la Mar lia ni, Gol do ni fait- il dire à Co ral li na : « an‐ 
de mo donca, an de mo siora Ro sau ra. E la sap pia che siben che de gas‐ 
tal da son de ven ta da pa ro na […] no mi lascerò in su per bir » 13.

3

À l’école de l’ex pé ri men tal théâtre gol do nien, jusqu’à La lo can die ra, le
por trait d’une ac trice se des sine pro gres si ve ment, à com men cer par
les dé tails phy siques. Une in sis tance par ti cu lière est ac cor dée aux
yeux ou au re gard de Mad da le na Mar lia ni. Ainsi, Don Gar zia, dans
L’amante mi li tare 14 :

4

GAR. In ve ri tà non ho ve du to una donna, che mi piac cia più di voi (A
tutte così) [da sé].  
COR. Ella mi mor ti fi ca.  
GAR. Avete due occhi che in can ta no 15.
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La ré fé rence aux yeux de la Mar lia ni est en re vanche sup pri mée dans
la ver sion Pas qua li de La lo can die ra (« ho certe ma nie rine, [certe oc‐ 
chia tine], certe smor fiette, [che bi so gna che ca schi no, se fos se ro di
ma ci gno] » 16. Ce re gard et ses yeux ont pour co rol laire l’effet pro duit
en scène par l’ac trice, comme le sou ligne le père de Co ral li na
(Brighella- Giuseppe Mar lia ni, son mari à la ville) dans La fi glia ob be‐ 
diente (1752) 17, qui fait d’elle cet éloge méta- théâtral comme « bal le ri‐ 
na » 18, à un an seule ment de La lo can die ra :

5

Oh! Ar lec chin, se ti ve des si che fi gu ra che fa le mie vis sere sul tea tro!
Oh che roba! I omeni i casca morti co i la vede; i se butta fora dei pal ‐
chi. Un sora l’altro; casca el tea tro, el pre ci pi ta. No se pol star saldi 19.

La vi va ci té des yeux de la Mar lia ni et sa grande pré sence en scène
sont confir mées par An to nio Piaz za en 1771 : «  la vi vez za degli occhi,
che bril la no in fron te » 20, détail rappelé à main tes re pri ses également
dans La ga stal da (« ha due occhi che son due di sa stri » 21). À ce stade,
l’Oli vet ta de La fi glia ob be diente n’est déjà plus la «  serva  » méta- 
théâtrale de Teo do ra Me de bach, alias Ro sau ra. La Mar lia ni en tame
déjà son as cen sion « so ciale » pro gres sive dans la troupe, en « bal le ri‐ 
na » par ve nue dans cette scène si gni fi ca tive où elle ap pa raît cou verte
de bi joux :

6

Bri ghel la ed Oli vet ta in abito di gala, con due bal le ri ni che le danno
brac cio; e detti.  
OLIV. Serva di lor si gnore.  
ROS. Oli vet ta, vi ri ve ris co. Ben ri tor na ta.  
OLIV. (Oli vet ta! Crede ch’io sia an co ra una serva) [da sé].

Brighella- Giuseppe Mar lia ni conclut d’ailleurs la scène par une ré‐ 
plique qui an ti cipe l’ir ré sis tible pro gres sion de l’ac trice : « Ba gat telle,
vé de la, ba gat telle. La ve derà po’ col tempo » 22. La vi va ci té du re gard
dé note aussi son in tel li gence car la femme Mar lia ni est aussi une
« fem mi na più ac cor ta di molte altre », dotée d’une gran de « pron tez‐ 
za di spi ri to » selon les mots mêmes de Gol do ni 23. Et du côté de l’ac‐ 
tri ce, son ap ti tu de à l’im pro vi sa tion ver ba le et à l’art de la répartie
apparaît comme un pre mier trait caractéristique avec pour
conséquence « un pos ses so di scena, che la rende pa dro na di tutto »
(A.Piaz za) 24.

7
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Se con de caractéristique es sen tiel le de la Mar lia ni, son ap ti tu de à la
tran sfor ma tion :

8

[…] è ca pace di tutto. Nel serio, nel ri di co lo, nel fe roce, nel pa te ti co, a
me ra vi glia ella riesce, tras for man do si così bene, a te nore delle parti
ond’è in ca ri ca ta, che l’arte in lei sem bra na tu ra » 25

si bien que – troisième caractéristique – la Mar lia ni sait fein dre la
sincérité de façon ma gi stra le 26. Or, en lui dédiant entièrement La ga‐ 
stal da, véritable pre- scenario 27 de La lo can die ra, Gol do ni va lo ri se, au‐ 
tant qu’il la met à l’épreuve, l’ac tri ce en cha cu ne de ces trois qualités.
Tout d’abord, il est no table que Gol do ni l’y confronte en « duo » suc‐ 
ces si ve ment à l’in té gra li té des «  ruoli  » de la com pa gnie Me de bach,
au tre ment dit à toute la hié rar chie de la troupe du Sant’An ge lo 28, ex‐ 
cep té à la 1° donna (Rosaura- Teodora Me de bach) avec la quelle, nous
l’avons dit, l’enjeu est aussi en par tie concur ren tiel.

9

Néanmoins, dès cette première Co ral li na du cycle dédié à l’ac tri ce,
Gol do ni n’a de cesse de lui créer un rôle qui se fonde,
mimétiquement, sur son «  elo quen za fio ri ta, che all’im prov vi so le
mette in bocca le pa ro le più scel te » 29. La Mar lia ni, « gran par la tri ce
ag giu sta ta e con cet to sa. Mot teg gia tri ce vi va ce qual’era  » lais se tout
in ter lo cu teur assuré «  di re star seco per den te nell’arin go delle
scene » 30. Dès La ga stal da, le texte paraît sui vre une mimésis de l’im‐ 
pro vi sa tion d’éloquence pro pre à l’ac tri ce. Il suf fit de s’at tar der sur les
duos en forme de joute ver ba le (11 sur les 17 où in ter vient Co ral li na 31)
pour s’aper ce voir que cet art spi ri tuel et rhétorique, qui s’adap te im‐ 
pi toya ble ment à son in ter lo cu teur pour le met tre scéniquement à
terre, est récurrent chez Co ral li na, no tam ment avec les « ruoli » qui
so cia le ment– dans la pièce – ou hiérarchiquement – dans la trou pe –,
lui sont supérieurs.

10

Par exem ple, dans le dia lo gue Ottavio- Corallina (I,3), Co ral li na re dou‐ 
ble d’esprit rhétorique pour af fron ter Ot ta vio. Elle se ri sque à jouer
sur les mots, pui sant dans la réplique de son adversaire- interlocuteur
ce qui va lui ser vir soit d’im per ti nen ce, soit à mi ni mi ser ha bi le ment
l’of fen se ver ba le :

11

COR. Oh, e sì son in no cente come l’acqua.  
OTT. Come l’acqua dei mac ca ro ni.  
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COR. Oh gius to, quell’acqua che vu suss tris sia se lava el viso.  
OTT. Siete un’im per ti nente.  
COR. Das se no? No me co gnos so miga, sala. Ho gusto che la me
l’abbia dito, che da qua da van ti me saverò re go lar ».

Par cette dernière réplique, Co ral li na fait amen de ho no ra ble en fei‐ 
gnant de reconnaître qu’elle est allée un peu loin, mais cela n’en si gni‐ 
fie pas moins, méta- théâtralement : « vous fai tes bien de me le dire, je
ne sa vais pas que j’avais ce ta lent d’im per ti nen te, aussi à l’ave nir m’en
servirai- je dans mon art », con clu sion à la quel le elle ar ri ve par ail leurs
à la fin de la scène où elle s’en félicite : « son dret ta la mia parte. Della
len gua e dei occhi fazzo quel lo che vog gio » 32.

12

La se con de qualité citée précédemment - l’ap ti tu de à la tran sfor ma‐ 
tion – se ma ni fe ste aussi déjà clai re ment dans La ga stal da. Dans la
scène (I,10), pour se mo quer de ce « pazzo » de Lelio, Bea tri ce 33 im‐ 
po se, à l’im promp tu, à Co ral li na de se faire pas ser pour Ro sau ra 34 en
une brève aparté (il vous prend pour la fille de Mr Pan ta lon,
confortez- le si vous vou lez vous amu ser) et Bea tri ce ap plau dit alors,
par un « oh bel lis si ma » en aparté, à la répartie « improvisée » de Co‐ 
ral li na  : «  LEL. Si gno ra per met ta che io con sa cri la lon gi tu di ne del
mio ri spet to alla profondità del di lei me ri to. COR. Cara ela, se la me
parlerà in vol gar, ghe risponderò » 35. La suite de la scène est un mor‐ 
ceau de bra vou re, entre Lelio qui déclare immédiatement sa flam me,
et Mad da le na Marliani- Corallina à la quel le Gol do ni con fie en quel que
sorte le rang de 1° donna, le temps d’une pa ro die de « scena di ma nie‐ 
ra » (uomo prega / donna scac cia 36), déformée en « uomo prega /
donna scher ni sce ».

13

Enfin, l’art du men son ge avec un air de vérité est la troisième tech ni‐ 
que, présente dans La ga stal da, et caractéristique de l’ac tri ce. Dans la
scène (I,2), la «  fumée  » sert à Co ral li na de subterfuge- mensonge
pour détourner Ot ta vio de la cri ti que qu’elle lui adres se iro ni que ment
(«  Oh che fumo!  ») alors qu’il vient de se van ter d’une ima gi nai re
légion de ser vi teurs. Pour dis si mu ler son iro nie im per ti nen te, Co ral li‐ 
na ajou te alors : « I fa lissìa, sala, vien un fumo che no se pol star » 37,
puis « sto fumo me fa pian zer i occhi », di luant le « che fumo » iro ni‐ 
que ini tial dans le prétexte de la fumée dégagée par la les si ve toute
pro che 38. Or, dans La lo can die ra, Mi ran do li na passe par le même
sub ter fu ge mais avec un net af fi ne ment de l’art du men son ge, pui ‐

14
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sque le prétexte de la fumée dans les yeux lui sert alors de fic tion du
men son ge au coeur de la sincérité fein te. En effet, à la scène (II,17),
Mi ran do li na s’ar ran ge pour que le men son ge de la fumée dans les
yeux soit pris pour tel par Ri pa frat ta, c’est- à-dire comme un ma sque
de fic tion, pui squ’elle sait d’une part que le Ca va lie re pense que les
fem mes ne sont que fic tion pa ten te 39 et d’autre part qu’il la croit
différente, donc sincère, de puis la scène (I,15) 40.

À la scène (II,17) les lar mes de Mi ran do li na sont donc de «  finta
sincerità », pui squ’elle feint la tri stes se de le voir quit ter l’au ber ge au
mo ment où il de man de sa note, pressé qu’il est de par tir par peur
d’être amou reux. Elle s’ar range alors pour que sa fic tion (le men songe
de la fumée dans les yeux) soit vi sible et dé ce lable. Pour le Ca va liere,
la fumée dans les yeux est for cé ment une « vraie » fic tion (« arte so‐ 
praf fi na ») mas quant la « fausse sin cé ri té » : Mi ran do li na est triste de
me voir par tir, elle est donc amou reuse, ce que l’éva nouis se ment
(« finta sin ce ri tà ») fi ni ra de lui prou ver, et de confir mer dé fi ni ti ve‐ 
ment l’avis d’A.Piaz za qui ne trou va ja mais « chi sa pes se me glio di lei
dire la bugia con aria di verità » 41. Nous avons enfin établi un ta bleau
récapitulatif 42 des si mi li tu des qui font de La ga stal da une sorte de
ante co pio ne de La lo can die ra, où la re la tion méta- théâtrale de Co ral‐ 
li na avec le per son na ge de Lelio paraît an ti ci per net te ment le lien
dram ma tur gi que du duo Mirandolina- Ripafratta.

15

La gifle et le rire
La gifle dont Co ral li na gra ti fie Lelio à deux re pri ses dans La ga stal da
sem ble préfigurer l’anéantissement de Ri pa frat ta par Mi ran do li na
armée de son fer à re pas ser, mais pour rait bien être aussi celle de
Gol do ni au « vec chio tea tro » incarné par Lelio. Ce der nier, qui tombe
amou reux de Co ral li na au pre mier coup d’oeil (I,10), n’est qu’en ap pa‐ 
ren ce l’antithèse du Ca va lie re mi so gy ne  : il n’en est tou te fois que
l’ombre inversée, un mau vais « in na mo ra to » qui n’est autre qu’un mi‐ 
so gy ne incompétent 43 avec les fem mes. Par exem ple, éconduit par
Co ral li na dans la scène (III,6), il tente de la con vain cre à l’aimer de
force (« LEL. Mi vo le te voi bene? COR. Gnen te af fat to. LEL. Pa zien za,
vi amerò di sa ma to ») et finit par la trai ter de « ca ro gna », ce qui lui
vaut, de la part de Co ral li na, une gifle as sor tie d’un « pezzo d’aseno
imparé a par lar ». Et lor sque Pan ta lo ne lui fait re mar quer que l’on ne

16
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fait pas de tel les « in so len ze » (…) « a una putta civil » (III,7), Lelio se
ju sti fie en par fait mi so gy ne qui n’au rait rien à en vier à un Ri pa frat ta :
« quan do le donne non mi vo glio no, la dico per ener gia, per en tu sia‐ 
mo di co li ca » 44. Cette réplique, deux ans avant La lo can die ra, sem ble
il lu strer par an ti ci pa tion l’étonnement de Mi ran do li na  : «  Po vere
donne! che cosa le hanno fatto? Per ché così cru dele con noi, si gnor
Ca va liere? » 45. Belle sy mé trie dra ma tur gique pour le 3° in na mo ra to
Luzio Landi, car Lelio est un in na mo ra to tel le ment in com pé tent qu’il
en de vient mi so gyne, tan dis que le Ca va liere est un mi so gyne tel le‐ 
ment in com pé tent dans sa propre mi so gy nie, qu’il sera fa cile à Mi ran‐ 
do li na de le trans fi gu rer en pa ro die d’in na mo ra to pa thé tique.

La se conde gifle (La gas tal da, III,14) est ad mi nis trée par Co ral li na à un
Lelio qui, même re je té, conti nue sa « scena di ma nie ra » façon « uomo
prega » vul gaire et ma chiste (« ac co sta te vi al viril sesso » insiste- t-il)
tan dis que Co ral li na l’écon duit en pré fi gu rant Mi ran do li na : « crepa »
[« schiat ta, im pa ra a dis prez zar le donne », ajou te ra Mi ran do li na 46].
Or, Lelio est aussi celui qui re çoit ces gifles tout en res tant in dif fé rent
(« El xe forte a dir quel la bella pa ro la, e tior su delle sleppe » 47 com‐ 
mente alors Pan ta lone), de la même ma nière que Ri pa frat ta fein dra
l’in dif fé rence à la fin de La lo can die ra en niant être tombé amou reux,
quitte à dé clen cher un débat animé sur le sujet entre le Conte, le
Mar quis et Mi ran do li na 48. Or tan dis que l’un (Lelio) re çoit une gifle
mais s’échine néan moins à dé bi ter de belles pa roles d’amour, l’autre
(Ri pa frat ta) se traîne aux pieds de Mi ran do li na (« vi stimo, vi amo, e vi
do man do pietà » 49) mais nie en suite être amou reux. Ainsi, l’in ter pré‐ 
ta tion du rôle d’amou reux est per çue comme dé faillante tant chez
Lelio que chez Ri pa frat ta puisque ce qu’ils montrent ne coin cide pas
avec ce qu’ils dé clarent. Une telle dé faillance a pour effet de mettre
d’au tant plus en va leur le jeu d’ac trice de Mirandolina- Corallina, en
pleine maî trise de son jeu et de sa fic tion de sin cé ri té.

17

Plus en co re, la scène (I,10) de La ga stal da où Bea tri ce fait pas ser Co‐ 
ral li na pour Ro sau ra aux yeux de Lelio res sem ble à une préparation
pa ro di que des scènes du fer à re pas ser où Ri pa frat ta se rait alors ce
neo- Lelio pa tho lo gi que dont Luzio Landi était d’or di nai re
l’interprète 50, un in na mo ra to issu du théâtre dell’arte, qui ne sait pas
aimer si ce n’est de façon outrée. Il s’agit en co re d’une scène pa ro di‐ 
que des ha bi tuel les scènes to pi ques de l’Arte « uomo prega / donna
scac cia » où Co ral li na non seu le ment re pous se Lelio mais tour ne

18
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aussi en dérision (sur le plan méta- théâtral cette fois) cha que
réplique « di ma nie ra » de Lelio, fai sant mine de ne pas com pren dre
sa rhétorique ab sur de qu’elle sem ble juger digne du siècle précédent :
« LEL. la pul sa zio ne del petto. COR. La pul sa zion? Mi no la in ten do.
LEL. La pul sa zio ne ri ver be ra ta del mar tel lo de’ vo stri lumi » 51.

Le dia lo gue «  di ma nie ra  » d’amou reux de vient alors «  la femme se
moque / l’homme sup plie  ». La scène suit néanmoins un pro to co le
to pi que précis  : les sup pli ca tions de Lelio, puis Co ral li na qui le re‐
pous se en se mo quant – avec gran de vivacité rhétorique - de ses
«  con cet ti smi  », et enfin la métaphore filée de la bles su re faite au
coeur de Lelio dont Co ral li na de vrait être le ca ta pla sme.

19

Or, la scène est fort si mi lai re aux scènes du re pas sa ge (La lo can die ra,
III,2-6) où le Ca va lie re se déclare à Mi ran do li na. Elle y réussit à le
tran sfor mer, de mi so gy ne qu’il était, en in na mo ra to pathétique, pro‐ 
che de ce « sior pro to ti po » qu’est Lelio dans La ga stal da. Au IIIè acte,
l’in vi ta tion faite à Mi ran do li na à venir dans sa cham bre «  ve ni te ci
cara, che vi chia me re te con ten ta  » (III,4) est aussi peu raffinée que
celle de Lelio dans La ga stal da («  ac co sta te vi al viril sesso  » III,14).
Mais Mi ran do li na le pous se aussi au même con cet ti smo que Lelio  : à
peine vient- elle de le brûler avec le fer, que le Ca va lie re réagit  :
«  que sto è nien te. Mi avete fatto una scot ta tu ra più gran de. MIR.
Dove, si gno re? CAV. Nel cuore  » 52. Ajouterait- il que l’amour de Mi‐ 
ran do li na doit lui ser vir de ca ta pla sme, et il se rait alors la copie con‐ 
for me du Lelio de La ga stal da. Les réactions de Mi ran do li na sont
d’ail leurs très si mi lai res à cel les de Co ral li na face à Lelio : « Sior pro‐ 
to ti po caro, mi no so cossa far de elo » (La ga stal da, III,14) et « di lei
non posso far ca pi ta le di nien te (sti ran do) » (La lo can die ra, III,6) 53.

20

Dans son mépris iro ni que de cet in na mo ra to to pi que qu’elle a réveillé
chez le Ca va lie re, Mi ran do li na se di stin gue tou te fois de Co ral li na par
son rire, qui ac cen tue en co re le fossé exi stant entre lui, figé dans son
nou veau rôle et elle, au con trai re, fle xi ble, et s’en re tour nant dans son
« rôle » : une « ser vet ta » et non une « in na mo ra ta ». Le rire de Mi‐ 
ran do li na sem ble être pro pre à la Mar lia ni 54, symptôme de sa
maîtrise de la fic tion par une mise à di stan ce du rôle qu’elle joue 55.

21

Le rire de Mi ran do li na ponc tue les scènes du re pas sa ge, des scènes
(III,2) à (III,6). Mais de quoi rit Mi ran do li na? Elle rit parce que le Ca va‐ 
lie re se met à jouer cet in na mo ra to to pi que, venu de la com me dia
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dell’arte, tel le Lelio de La ga stal da. Au tre ment dit, dans cet af fron te‐ 
ment d’ac teurs que n’est autre La lo can die ra, Mi ran do li na rit du mau‐ 
vais goût qu’a le Ca va lie re de re tom ber dans les vieux topos
rhétoriques des scènes de genre de la com me dia dell’arte, ponctués
cha que fois d’une di da sca lie in di quant son éclat de rire. Un seul
exem ple suf fi ra. Alors qu’elle vient de le brûler, avec le fer à re pas ser,
le Ca va lie re réplique par la métaphore filée de la «  scot ta tu ra più
gran de […] nel cuore », Mi ran do li na éclate de rire, un peu comme si
elle se mo quait de son jeu outré de 1° in na mo ra to qui s’en gouffre tête
bais sée dans la scène «  uomo prega / donna scac cia  » où elle l’a
pous sé, en ce rôle to pique en le quel elle a réus si à le mé ta mor pho ser,
lui le 3° in na mo ra to de la troupe Me de bach. D’ailleurs, il ne sau rait
être ques tion pour Mirandolina- Marliani de jouer une scène de
« prima donna », car ce se rait usur per aussi le rang de l’ab sente Teo‐ 
do ra Me de bach.

Ainsi, les trois scènes du re pas sage (III,4-5-6), consacrent- elles la vic‐ 
toire d’ac trice d’une Mirandolina- Marliani qui ob serve Ri pa frat ta
comme s’il s’agis sait d’un bien mau vais ac teur issu du vieux théâtre.
Plus apte que lui au chan ge ment de re gistre, elle re gagne, de fausse
amou reuse éva nouie à la fin de l’acte II, son rang de ser vet ta à l’acte
III 56. Mi ran do li na a ainsi le pou voir de créer un dé ca lage entre le re‐ 
gistre théâ tral dans le quel elle a pous sé le Ca va liere, et le sien, celui
d’une Mi ran do li na sé duc trice mais ha bi le ment re de ve nue ser vet ta.
Moins apte à ce trans for misme, Ri pa frat ta ne s’adapte en aucun cas à
son in ter lo cu trice et pour suit au contraire sa des cente dans le rôle
d’in na mo ra to outré confi nant même à la vio lence (III,16-17-18) 57.
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La mé diocre qua li té de jeu du Ca va liere est d’ailleurs sou mise à l’éva‐ 
lua tion des autres per son nages dans les scènes fi nales puisque, lui- 
même niant sans en dé mordre les sen ti ments qui l’animent, s’en suit
une sorte de débat Conte- Marchese-Mirandolina (III,17) pour élu ci der
si, d’après les ap pa rences (donc, méta- théâtralement, d’après le
«  jeu  » de Ri pa frat ta) il est «  in na mo ra to  » au tre ment dit s’il joue
conforme à un 1° in na mo ra to, ce dont les autres per son nages doutent
for te ment 58. Mi ran do li na fait mine d’en dou ter aussi, mais elle est la
seule, avec le pu blic, à avoir as sis té à la dé cla ra tion pa thé tique qu’il lui
a faite à la scène 6. Ceci lui per met d’as seoir sa vic toire d’ac trice car,
en dépit de son faux aveu d’échec – « non posso ce lare la ve ri tà. Ho
ten ta to d’in na mo rare il si gnor Ca va liere, ma non ho fatto niente. (al
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ca va liere.)  » 59–, elle ob tient, au près d’un pu blic com plice, la place
su prême de vain queur dans l’arène de la scène.

Le rire de Mad da le na Mar lia ni tra duit ainsi une ap ti tude à la mise à
dis tance, in sé pa rable du pou voir qu’elle conserve sur la scène. Gol do‐ 
ni pa raît ici an ti ci per une ques tion toute di de ro tienne : l’ac teur pour
être bon, doit- il jouer avec son cœur, doit- il se fondre dans le rôle ou
au contraire main te nir à son égard un cer tain dé ta che ment? La ré‐ 
ponse que donne Di de rot, en ce siècle où la sen si bi li té est au cœur du
débat entre rai son et pas sion, res semble à celle qu’ap porte im pli ci te‐ 
ment Mad da le na Mar lia ni si l’on se place du point de vue de la pro blé‐ 
ma tique de l’ac teur.

25

Tou chée phy sio lo gi que ment (le « rire » de la Mar lia ni lui vient de l’in‐ 
té rieur) mais ja mais en somme dans son cœur, la Mi ran do li na de
Mad da le na Mar lia ni in carne avant la lettre le Pa ra doxe sur le co mé‐ 
dien (1773) :

26

Ce trem ble ment de la voix, ces mots sus pen dus, ces sons étouf fés ou
traî nés, ce fré mis se ment des membres, ce va cille ment des ge noux,
ces éva nouis se ments, ces fu reurs, pure imi ta tion, leçon re cor dée
d’avance, gri mace pa thé tique, sin ge rie su blime dont l’ac teur garde le
sou ve nir long temps après l’avoir étu diée, dont il avait la conscience
pré sente au mo ment où il l’exé cu tait, qui lui laisse, heu reu se ment
pour le poète, pour le spec ta teur et pour lui, toute la li ber té de son
es prit, et qui ne lui ôte, ainsi que les autres exer cices, que la force du
corps […] ; mais il n’est pas le per son nage, il le joue, et le joue si bien
que vous le pre nez pour tel : l’illu sion n’est que pour vous ; il sait
bien, lui, qu’il ne l’est pas 60.

Mais plus en core Di de rot eût- il eu le loi sir de prendre pour exemple
la Mar lia ni en guise d’illus tra tion à son ana lyse du « su blime » chez le
co mé dien lors qu’il pour suit :

27

J’in siste donc, et je dis : « C’est l’ex trême sen si bi li té qui fait les ac ‐
teurs mé diocres : c’est la sen si bi li té mé diocre qui fait la mul ti tude
des mau vais ac teurs ; et c’est le manque ab so lu de sen si bi li té qui pré ‐
pare les ac teurs su blimes. » Les larmes du co mé dien des cendent de
son cer veau ; celles de l’homme sen sible montent de son cœur : ce
sont les en trailles qui troublent sans me sure la tête de l’homme sen ‐
sible ; c’est la tête du co mé dien qui porte quel que fois un trouble pas ‐
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ANNEXE

De La Gas tal da 65(Bett. 1753) à La Lo ‐
can die ra (1753)
La GAS TAL DA (Bett. 1753) Si mi li tu di ni La LO CAN DIE RA (1753)

I,1-COR. + ARL. >> Co ral li na  or fa na di
padre, non vuol spo sar si. COR.«  Oh no
me parlé de ma ri darme. Vòi goder la
mia li ber tà » (leit mo tiv anche per Pan‐ 
ta lone (II,1)

La li ber tà
[Co ra li na + Pan ta‐ 
lone]
[Mi ran do li na + CAV.
di Ri pa frat ta]

I,9 : MIR. : « A ma ri tar mi non
ci penso nem me no; non ho
bi so gno di nes su no; vivo
ones ta mente, e godo la mia
li ber tà » 

I,2- COR. + OTT. >> en tra ta di Ot ta vio,
frecce spi ri tose di COR.«  o che fumo  »
(« Ma li gnaz za sta lissìa, sto fumo me fa
pian zer i occhi  » [sot ter fu gio di fin‐ 
zione]

Sin cé ri té VS men‐ 
songe
In una scena in cui
Ot ta vio «  po ve ro e
su per bo  » an ti ci pa
il Mar chese di For‐ 
li po po li

II,17- CAV.« Che avete? Pian‐ 
gete? » MIR.: Niente, si gnore,
mi è an da to del fumo negli
occhi »(…)
«  Non so se sia il fumo, o
qualche flus sione di occhi »

sa ger dans ses en trailles ; il pleure comme un prêtre in cré dule qui
prêche la Pas sion ; comme un sé duc teur aux ge noux d’une femme
qu’il n’aime pas, mais qu’il veut trom per 61.

Aurait- il en ten du par ler, avant la lettre, le Di de rot du Pa ra doxe («  je
dis plus  : un moyen sûr de jouer pe ti te ment, mes qui ne ment, c’est
d’avoir à jouer son propre ca rac tère » 62) lorsque Gol do ni at tri bue, par
le théâtre dans le théâtre dans La Ca me rie ra brillante à chaque per‐
son nage un ca rac tère op po sé son ca rac tère 63  ? Car pour jouer
«  bien  » quel qu’un qui joue mal comme l’en vi sage Argentina- 
Goldoni 64, il faut bien que l’ac teur en ques tion ait quelque réelle ap ti‐ 
tude au dé dou ble ment dé ta ché, pour être tout à la fois son propre
per son nage, le rôle à l’op po sé de son ca rac tère que lui fait jouer Ar‐ 
gen ti na, mais aussi et enfin celui qui joue l’in ca pa ci té à tenir ce rôle.
Digne hé ri tière de Mi ran do li na, Argentina- Giustina Cam pio ni est
ainsi consa crée par Gol do ni, nou vel le ment ar ri vé au San Luca, mes sa‐ 
gère de cette tech nique trans fuge du Sant’An ge lo dont Corallina- 
Maddalena Mar lia ni fut la prin ci pale serva pa dro na, et dé sor mais mo‐ 
dèle à suivre, vé ri table leçon de théâtre.
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I,3- COR.+OTT.>> COR. sono « in no cente come
l’acqua »
COR. alla fine di una scena « per le rime » con
Ot ta vio, di chia ra iro ni ca : «  son dret ta la mia
parte. Della len gua e dei occhi fazzo quel lo che
vog gio »

Finta in no‐ 
cen za
Gli occhi
della Mar‐ 
lia ni

I,15 «  CAV.Brava! Mi piace la
vos tra sin ce ri tà. MIR.: «  Oh!
non ho altro di buono, che la
sin ce ri tà»
III,14 «  Ho io certe ma nie rine,
[certe oc chia tine [ed.Pap.],
certe smor fiette, che bi so gna
che ca schi no, se fos se ro di
ma ci gno »

I,10- BEAT. + LELIO + COR.- LELIO dice di es‐ 
ser si in na mo ra to di COR. che scop pia a ri‐ 
dere>> [uomo prega /donna scac cia]
LEL. «ha due occhi che son due di sa stri»
« la fame ha di voi molto confa bu la to, ma io
vedo che i vos tri occhi sono più belli di quel li
della fama me de si ma, la quale sic come colla
so no ra trom ba ha cac cia to il vos tro nome nel
tim pa no degli eroi, voi colla vos tra voce stor‐ 
dite l’or ga no di chi vi mira » (…)
COR. « Ma coss’halo fatto ? Lelio. Mi sono in‐ 
na mo ra to. COR. In na morà ? De chi, cara ela ?
LEL. Di quel bel ci glio cu pi di no so. COR. L’è in‐ 
na morà de mi ? LEL. Sì, di voi, mia bella Ve nere
flut tuante. COR. Eh via, la me burla »

Ere di tà
Arte : scena
di ma nie ra
Gli occhi
della Mar‐ 
lia ni
[uomo
prega /
donna
scac cia*]
[*ossia >>
donna
scher‐ 
nisce>>]

MIR. scher nisce CAV. mentre
si di chia ra «  in na mo ra to  »
usan do «  concet tis mo  » da
Lelio :
III,4 : « Si gnor Ca va liere, a che
ora fa la luna nuova? CAV.: Il
mio cam bia men to non è lu na‐ 
ti co. Ques to è un pro di gio
della vos tra bel lez za, della
vos tra gra zia. MIR.: Ah, ah, ah.
(Ride forte, e stira.) CAV.: Ri‐ 
dete? MIR.: Non vuol che rida?
Mi burla, e non vuol ch'io
rida? » (…)
III,6 : CAV. « mi avete fatto una
scot ta tu ra più grande  »(…)
« nel cuore »

II,1-PANT.+COR.
PANT. chia ma COR. « zog gia » :
« vela qua che la vien. Vardé che tòcco, vardé
che zog gia ; mo no fala cas car el cuor ? »
PANT. esita tra spo sar si e viver con li ber tà 

Fi si co di
Corallina- 
Marliani
La Li ber tà
di Pan ta‐ 
lone

I,4 CON. « È bella, parla bene,
veste con pu li zia, è di un ot ti‐ 
mo gusto. »
Li ber tà ri ven di ca ta da CAV. e
da MIR.: I,14  : «  MIR.  ep pure
non ho mai vo lu to ma ri tar mi,
per ché stimo in fi ni ta mente la
mia li ber tà. CAV.: Oh sì, la li‐ 
ber tà è un gran te so ro. »

II,7-COR.-ARL.-
ARL.-« bra vis si ma oh che donna » (COR. ha ap‐ 
pe na sug ge ri to ad ARL. un mezzo per tro vare
« i bezzi »)

Ac cor tez za CAV. « oh che forca ! »

III,1-FLOR.- LELIO- Lelio des crive COR.
[mentre FLOR. crede che stia des cri ven do
ROS.] «Oh cara  ! quant’è vez zo sa  ! Che luci
ver mi glie  ! che ci glia por po rine  ! che fac cia
por po ri na ! »

Fi si co,
occhi di
Corallina- 
Marliani

Vedi sopra
(La lo can die ra, III,14)

III,4-COR.- BRIGH. [ossia dial di cop pia Mar lia‐ 
ni)  ; Bri ghel la sul nuovo grado di COR. BRIG.
«  fazzo umi lis si ma ri ve ren za a vu sus tris si ma
(…) Ti to li do vu di al so novo grado (…) Ela me ri‐ 
ta tutto, e me conso lo de cor »

Consa cra‐ 
zione me‐ 
ta tea trale a
cop pia con
Giu seppe
Marliani- 
Brighella

Come epi lo go, Mi ran do li na
sposa Brighella- Giuseppe
Mar lia ni (III, ul ti ma), che la
serve e la as se con da, alla lo‐ 
can da, nelle scene fi na li del
ferro da stiro

III,5-OTT.-COR.-
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III,6-COR.- LELIO- Lel. «  vi amerò di‐ 
sa ma to  » ; COR. gli dà uno schiaf fo  :
« pezzo d’aseno im pa ré a par lar (gli dà
uno schiaf fo ; via) »

Lo schiaf fo al
« vec chio tea tro »

CAV. nega di es ser si in na mo ra to
di MIR. (III,17), pur es sen do si
prima di chia ra to a lei. (III,6)
MIR. lo bru cia con il ferro >
CAV. « mi avete fatto una scot ta‐ 
tu ra più grande » (III,6)

III,7-PANT.- LELIO- a pro po si to di
quel la che gli ha dato uno schiaf fo,
LEL. « quan do le donne non mi vo glio‐ 
no » [ossia spe cie di fu tu ro mi so gi no]
egli dice «  ca ro gna  ». Pant. lo manda
« all’os pe dale dei matti »

Corallina- 
Mirandolina pa‐ 
drone di scena e
maes tra di tea tro
Ossia lo schiaf fo a
chi non sa re ci‐ 
tare la parte da
In na mo ra to.

CAV. Di Ri pa frat ta (Luzio
Landi ?) di ven ta – dal Lelio che le
donne non vo glio no – quel lo che
non vuole le donne-  III,6  : MIR.
« im pa ra a dis prez zar le donne »

III,8-FLOR.- LELIO- spada e duel lo/
Lelio LEL. « l’amo spro po si ta ta mente »

Lelio pa ro dia di
«  ruolo  » d’in na‐ 
mo ra to

III, 16 : Ten ta ti vo di duel lo fi nale
tra Mar chese, Conte e CAV. di
Ri pa frat ta

III,9-FLOR.- LELIO-ROS.- Lelio (a pro‐ 
po si to di ROS.) «  tanto penso a lei,
quan to penso alle pan to fole del Gran
Turco »

I,5, CAV. «  Per me stimo più di
lei quat tro volte un bravo cane
da cac cia ».

III,14- FLOR.- LELIO-ROS.-PANT.-
OTT.-BEAT.-BRIG + COR. –
Lelio a COR.  : «  ac co sta te vi al viril
sesso »
Di Lelio, COR. dice di non saper che
far sene: COR.  : «  sior pro to ti po caro,
mi no so cossa far de elo »
COR. dà di nuovo uno schiaf fo a Lelio
(«  crepa  ») >> in Lelio, di va rio tra ciò
che dice di es sere [in na mo ra to] e l’at‐ 
teg gia men to vi si bile [im pas si bi li tà,
dopo lo schiaf fo] :
Pant. « El xe forte a dir quel la bella pa‐ 
ro la, e tior su delle sleppe »

Gara at to riale :
Co ral li na dà uno
schiaf fo al «  pes‐ 
si mo at tore  »
Lelio- Luzio Landi
in ques ta sua pa‐ 
ro dia d’In na mo ra‐ 
to.

I,15  : MIR. «  Ques ta è la prima
volta, che ho l'onore d'aver per
la mano un uomo, che pensa ve‐ 
ra mente da uomo».
+ III,4 CAV. [nella mia ca me ra]
« ve ni te ci cara, che vi chia me re‐ 
te con ten ta”
III,6 : « e di lei non posso far
ca pi tale di niente. (Sti ran do.)  »
(…) «  crepa, schiat ta, im pa ra a
dis prez zare le donne ! » (…)
CAV. nega di es sere in na mo ra to
[im pas si bi li tà], su bi to dopo es‐ 
ser si di chia ra to [in na mo ra to]
III,17 «  Io l'amo? Non è vero;
mente chi lo dice. »

III,15- Tutti (dont COR.) -COR.  : «  …
siben che de gas tal da son de ven ta da
pa ro na, m’arecorerò sempre dei mi
prin ci pi, e no mi lascerò in su per bir »

Finta mo des tia di
Corallina- 
Mirandolina

III,18 MIR. «  Ho ten ta to d'in na‐ 
mo rare il si gnor Ca va liere, ma
non ho fatto niente. (Al Ca va‐ 
liere.) »
Sc.Ult. MIR.«  Cam bian do stato,
vo glio cam biar cos tume »

NOTES

1  «  Io ebbi sempre nello scri vere, ed ho tut ta via, un pre cet to as pris si mo,
che gli altri Scrit to ri per lo pas sa to non hanno avuto, quel lo cioè di adat tare
la Com me dia alla com pa gnia degli At to ri, e non po ter li sce gliere per la rap‐ 
pre sen ta zione delle Opere mie. Da ciò ne av viene, che co nos ciu to da me il
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va lore d’un Per so nag gio, rare volte m’in gan no, e poco fe li ci ries co no al cune
scene, quan do in cer to sono di chi le debba rap pre sen tare  » (C. Gol do ni,
L’Au tore a chi legge, La cas tal da, Pa pe ri ni 1755, Mar si lio, p. 117-118). Et en‐ 
core : « Tutte le opere tea tra li che ho poi com poste, le ho scritte per quelle
per sone ch’io co nos ce va, col ca rat tere sotto gli occhi di que gli At to ri che
do ve va no rap pre sen tarle » (C. Gol do ni, L’au tore a chi legge, in Me mo rie ita‐ 
liane, pre fa zio ni Pas qua li, tomo XI, Ve ne zia, Mar si lio, 2008, p.202-203). Sara
Ma mone rap pelle aussi com bien La lo can die ra (Mar si lio, p.35) est l’exemple
même de la dra ma tur gie « dall’at tore » si spé ci fique de Gol do ni. Nous abré‐ 
ge rons do ré na vant l’édi tion ré cente (Ve ne zia, Mar si lio) des œuvres de Gol‐ 
do ni, en « Mar si lio ».

2  Au tour de La serva amo ro sa, voir G. Herry, Carlo Gol do ni, Bio gra fia ra‐ 
gio na ta, tomo III, 1750-53, Mar si lio, 2009, p. 371-388.

3  Re pré sen tée en no vembre 1751, la pièce est édi tée pour la pre mière fois
par Bet ti nel li, tomo VII, Ve ne zia, 1753 (cf. La cas tal da, La gas tal da, Mar si lio,
p. 71).

4  Au tour de I pun ti gli do mes ti ci écrite l’été 1752 à Milan pour l’au tomne
1752 à Ve nise, voir G. Herry, op.cit., p. 393-400.

5  S .Fer rone, Dram ma tur gia e ruoli tea tra li, in Il cas tel lo di El si nore, 3, 1988,
p. 41.

6  Après Il Mo liere (Fo res ta), La gas tal da la consacre plus gé né ra le ment en
tant que Co ral li na, dans L’amante mi li tare, Il Tu tore, La mo glie sag gia, Il feu‐ 
da ta rio (Ghit ta), Le donne ge lose (Sior Lu gre zia), La Serva amo ro sa, I pun ti gli
do mes ti ci, La fi glia ob be diente (Oli vet ta), I mer ca tan ti, La lo can die ra, Le
donne cu riose, Il Contrat tem po, La donna ven di ca ti va. Son re tour, après sa
fugue ma tri mo niale, au Sant’An ge lo date de l’hiver 1750 (cf. G. Herry, op. cit.,
Mar si lio, 2009, p. 9-11 et La cas tal da, La gas tal da, a cura di L. Riccò, Mar si lio,
1994, p. 203-204). À la dif fé rence de G. Herry, Laura Riccò es time tou te fois
im pro bable la pré sence de la Mar lia ni dans La donna vo lu bile et I pet te go lez‐ 
zi delle donne (début 1751).

7  «  L’élé ment dé ci sif de l’ex pé rience scé nique du théâtre Sant’An ge lo doit
s’iden ti fier, non pas à la ré forme, mais plu tôt à conci lier les exi gences ré ci‐ 
proques, du mu tuel en ri chis se ment des ac teurs et du dra ma turge ». F.Vaz‐ 
zo ler, Dra ma tur gie de l’au teur, dra ma tur gie des ac teurs : le pro blème fon da‐ 
men tal dans le théâtre de Go dlo ni, in Chro niques ita liennes, Gol do ni, le live, la
scène, l’image, col loque Paris Sorbonne- Nouvelle, Paris, 1993, p. 61 cité par
V.Grit ti in I pun ti gli do mes ti ci, Mar si lio, p. 36 note n°47.
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8  La cas tal da..., op. cit., p. 52. Laura Riccò rap pelle que la mé ta phore est
issue d’une lettre à Fran ces co Ven dra min du 21 août 1759 (« la mu ta zione de’
per so nag gi non mi spa ven ta, e che chi fa gli oro lo gi, li sa ac co mo dare se
sono guas ti »), Ibid, p. 40.

9  Il s’agit des livres de ré pliques, de si tua tions to piques, de sce na rii qui
consti tuaient les ou tils et la « bi blio thèque pro fes sion nelle » où pui saient les
co mé diens dell’arte. La pre mière col lec tion im pri mée de cin quante scé na‐ 
rios pa raît en 1611, conçue par Fla mi nio Scala (Il Tea tro delle Fa vole rap pre‐ 
sen ta tive). Voir S. Fer rone, At to ri mer can ti cor sa ri. La Com me dia dell’Arte in
Eu ro pa tra Cinque e Sei cen to, To ri no, Ei nau di, 1993, p. 116-119.

10  Voir G. Herry, op. cit., p. 220-221 et plus lar ge ment p. 215-228.

11  Il Mo liere, III,1, Mar si lio, p. 131. C’est nous qui sou li gnons en ita lique.

12  Goldoni- Moliere semble se sou cier de ras su rer cette « pa te ti chi na » qui
« ha pure la grand’arte!) (da sé) » (I,3, Ibid, p. 106) bien qu’il fi nisse sym bo li‐ 
que ment par la mettre au pla card avec Pir lone « Ho degli amici in casa, che
stet ter meco a cena: Trop po lor sem bre rebbe ri di co la la scena. Ve nite in
ques ta stan za, e sta te ci si cu ra. (ac cen na la stan za ove è en tra to Pir lone)  (V,2,
Ibid., p. 162). G. Herry soup çonne d’ailleurs déjà des ten sions pos sibles dans
la com pa gnie Me de bach, et sou ligne que, comme par ha sard, la Mar lia ni et
sa nièce - à la ville - Teo do ra ne se ren contrent ja mais sur la scène de La
gas tal da (G. Herry, op. cit., p. 231). Gol do ni ex plique l’échec de La gas tal da
par sa connais sance en core in suf fi sante de la Mar lia ni  : «  po chis si mo io
l’avea ve du ta re ci tare per avan ti, onde non aveva ancor bene il suo ca rat tere
ri le va to » (L’Au tore a chi legge, La cas tal da, Pa pe ri ni, 1755, Mar si lio, p. 117).

13  La gas tal da, III, sc. ul ti ma, Mar si lio, p. 313.

14  Re pré sen tée à l’au tomne 1751. Sur le contexte de créa tion, voir G. Herry,
op. cit., p. 263-275.

15  L’amante mi li tare, II,6, Mar si lio, p. 109. La Mar si lio (Ibid., p. 43-45) opte
pour l’édi tion Pa pe ri ni (tomo V, 1754), du texte de L’amante mi li tare.

16  La lo can die ra, Mar si lio, III, 14, p. 215. Nous in di quons ici, entre cro chets,
les va riantes Pa pe ri ni (Ibid, p. 294)  ; en gé né ral, Gol do ni tend à sup pri mer
dans l’édi tion Pas qua li (tomo IV, 1762, re te nue par Mar si lio, Ibid., p. 98) les
ré fé rences re le vant de la contin gence d’in ter pré ta tion des ac teurs, aussi
est- il in té res sant de s’in té res ser ici à la Pa pe ri ni (tomo II, 1753), plus proche
de l’in ter pré ta tion de Mad da le na Mar lia ni.
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17  Gol do ni écrit La fi glia ob be diente du rant le sé jour mi la nais de 1752, pour
une re pré sen ta tion à l’au tomne à Ve nise au Sant’An ge lo (au tour de La fi glia
ob be diente, voir G. Herry, op. cit., tomo III, p. 412-422).

18  Rap pe lons que Mad da le na Raffi Mar lia ni, débute comme «  bal le ri na di
corda » dans la Com pa gnie de Ga spa ro Raffi dont elle est la soeur ca det te
(et Teo do ra Raffi- Medebach, la fille). Elle épouse en sui te Giu sep pe Mar lia ni
et joue les «  ser vet te  » aux côtés de son époux Brighella- Marliani, noyau
fon da teur de la futur com pa gnie Me de bach à Li vour ne (1747). Fuyant com‐ 
pa gnie et mari en 1748, elle re vient à Ve ni se en 1750-51. Voir S. Fer ro ne, La
vita e il tea tro di Carlo Gol do ni, Ve ne zia, Mar si lio, 2011, p. 200-202.

19  La fi glia ob be diente, I,14.

20  A. Piaz za, Giu liet ta, ov ve ro il se gui to dell’Im pre sa rio in ro vi na, Ve ne zia,
1771, puis 1784 in S. Fer ro ne, op. cit., p. 201-202. No tons au pas sa ge que l’ex‐ 
cel len te mise en scène télévisée de 1986, par Gian car lo Co bel li avec Carla
Gra vi na en Mi ran do li na et Pino Micol en Ri pa frat ta, sou li gnait bien l’in ten si‐ 
té du re gard de l’ac trice.

21  Lelio, I,10, La gas tal da, Mar si lio, p. 258.

22  La fi glia ob be diente, II, 19. Il y a fort à pen ser que l’ir ré sis tible as cen sion
dra ma tur gique jusqu’au rang de prima donna de Marliani- Mirandolina ait
été en tra vée par la pré sence de Teo do ra Me de bach.

23  La serva amo ro sa, in L’Au to re a chi legge, Mar si lio, p. 70.

24  A. Piaz za, Giu liet ta, op. cit., in S.Fer rone, p. 202. Voir aussi I pun ti gli do‐ 
me sti ci, Mar si lio, p. 20-21 et p. 36.

25  Ibid., in S. Fer ro ne, p. 201.

26  « Tra tutte le fem mi ne da me co no sciu te fi no ra non ho tro va to mai chi
sa pes se me glio di lei dire la bugia con aria di verità. Prov ve du ta dalla na tu ra
d’una loquacità in can ta tri ce, in ge gno sa come un bravo av vo ca to per di fen‐ 
de re lasua causa, pa dro na del pian to e del riso e del mutar di co lo re, forte e
vi bra ta nelle in vet ti ve, te ne ra negli af fet ti, nelle lodi fio ri ta, bi so gna va o non
ascol tar la, o darle ra gio ne » (An to nio Piaz za, ll Tea tro, ov ve ro i fatti di una
Ve ne zia na che lo fanno co nos cere, Ve ne zia, Cos tan ti ni, 1777, ed. mo der na a
cura di R. Tur chi, L’at trice, Na po li, Guida, 1984, p. 51 in La lo can die ra, Mar si‐ 
lio, p. 241).

27  « Nella prima re da zione, (…) si pos so no in tra ve dere i rap por ti, tanto cari
a Gol do ni, fra i ca rat te ri tea tra li e la per so na li tà dei sin go li at to ri » (L. Riccò,
com men to al testo de La gas tal da, Mar si lio, p. 201). G. Herry pri vi lé gie éga ‐
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le ment l’édi tion Bet ti nel li (tomo VII, 1753) de La gas tal da, plus proche de la
ver sion re pré sen tée à l’au tomne 1751 (op. cit., p. 229-230).

28  Dans la pièce, pas un « ruolo » ne manque à l’appel, de puis le Pan ta lone
Col lal to, à tous les 1°, 2° 3° uomo (Luzio Landi), jusqu’aux Zanni, tous y fi‐ 
gurent (La gas tal da, Mar si lio, p. 209-210). Co ral li na in ter vient dans 17 scènes
sur 36, dont plus de la moi tié (11) en duo-trai ning  ver bal avec chaque
« ruolo » (deux duos avec le 2° Zanni Fer di nan do Co lom bo ; trois duos avec
Ottavio- Girolamo Me de bach  ; quatre duos avec le Pantalone- Collalto  ; un
avec son mari Brighella- Giuseppe Mar lia ni  ; et un duo avec Lelio- Luzio
Landi (sur les per son nages et ac teurs, voir La gas tal da, Mar si lio, p. 209-212
et G. Herry, op. cit., p. 231-240).

29  A. Piaz za, in S. Fer rone, op. cit., p. 202.

30  F. Bar to li, No ti zie Isto ri che de’ Co mi ci Ita lia ni, 1781-82, t. II, p. 29 in S. Fer ‐
ro ne, op. cit., p. 201.

31  No tons que la dis tri bu tion en duo s’es tompe dans la ver sion (Pa pe ri ni,
1755) de La cas tal da.

32  La gas tal da, I,3, Mar si lio, p. 246-247.

33  Il s’agit de la 2° donna Ca te ri na Landi dans la com pa gnie Me de bach (La
ga stal da, Mar si lio, p. 209-212).

34  Ro sau ra est la 1° donna Teo do ra Me de bach.

35  La gas tal da, Mar si lio, p. 257.

36  Ce type de dia logue to pique est cité par Gol do ni, via Lelio en 1750 dans Il
Tea tro co mi co (II,11), rap pe lant ainsi A. Per ruc ci en 1699 (Dell’arte rap pre sen‐ 
ta ti va pre me di ta ta, ed all’im pro vi so, Parte II, All’im prov vi so, re go la 1, p. 203-
231).

37  La gas tal da, Mar si lio, p. 242.

38  Ibid., I,2, p. 243.

39  « Arte, arte so praf fi na. Po ve ri gonzi! Le cre dete, eh? A me non la fa rebbe.
Donne  ? alla larga tutte quante elle sono  » (La lo can die ra, I,4, Mar si lio, p.
132).

40  « non ho altro di buono, che la sin ce ri tà » dé clare Mi ran do li na à la scène
I,15 (op. cit., Mar si lio, p. 146).

41  A. Piaz za, ll Tea tro, ov ve ro i fatti di una Ve ne zia na che lo fanno co nos cere,
Ve ne zia, Cos tan ti ni, 1777 ed Mo der na a cura di R. Tur chi, L’at trice, Na po li,
Guida, 1984, p. 51 in La lo can die ra, Mar si lio, p. 241.
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42  Voir ta bleau du do cu ment en an nexe.

43  L’ana lyse de Sara Ma mone, fon dée sur la dra ma tur gie de l’ac teur, la
conduit à for ger l’hy po thèse d’un Ca va liere di Ripafratta- Luzio Landi, ha bi‐ 
tué aux Lelio ca rac té ri sés par leur in ex pé rience et leur bru ta li té (La lo can‐ 
die ra, Mar si lio, p. 44-50), d’au tant que l’in ca pa ci té à se contrô ler de l’ac teur
sera confir mée par une anec dote réelle lors qu’en 1769, il blesse à mort un
ap pa ri teur du théâtre de Reg gio Emi lia (La lo can die ra, Mar si lio, p. 84). G.
Herry ar gu mente au contraire en fa veur du 1° in na mo ra to Fran ces co Fal chi
pour le rôle (G. Herry, op. cit., p. 477).

44  La gas tal da, III, 7, Mar si lio, p. 301.

45  La lo can die ra, I, 5, Mar si lio, p. 135.

46  Ibid., p. 205.

47  La gas tal da, III, 14, Mar si lio, p. 312.

48  La lo can die ra, III,18, Mar si lio, p. 221-222.

49  Ibid., Mar si lio, p. 203.

50  Les si mi li tudes que nous en tre voyons entre cette scène et la pa thé tique
dé cla ra tion du Ca va liere, sem ble raient étayer l’hy po thèse de Sara Ma mone
d’un Luzio Landi in car nant le Ca va liere di Ri pa frat ta.

51  La gas tal da, I,10, Mar si lio, p. 260.

52  La lo can die ra, III,6, Mar si lio, p. 203-204.

53  La gas tal da, Mar si lio, p. 311 ; La lo can die ra, Mar si lio, p. 203.

54  Dans I pun ti gli do mes ti ci, II, 10 (1752), Flo rin do fait un pré sent à
Corallina- Marliani, et la ré ac tion de celle- ci semble an ti ci per son futur et
am bi gu « anch’io mi sento un non so che di den tro, che non ho più sen ti to »
(La lo can die ra, II,4, Mar si lio, p. 172) : « FLOR. Ec co vi un pic co lo re ga let to di
due zec chi ni. COR. (Li prende sor ri den do) FLOR. Che ef fet to vi fanno? COR.
Non sa prei: un certo mo vi men to in ter no, che mi fa ri dere » (Mar si lio, p. 157).

55  À l’in ver se, le rire des deux comédiennes De ja ni ra et Or ten sia de La lo‐ 
can die ra (I,20, Mar si lio, p. 154) relève de cel les qui ne sa vent pas tenir leur
rôle, ni do mi ner leur pro pre fic tion.

56  « Orsù, l’ora del di ver ti men to è pas sa ta. Vo glio ora ba dare a’ fatti miei.
Prima che ques ta bian che ria si pros ciu ghi del tutto, vo glio sti rar la », La lo‐ 
can die ra, III,1, Mar si lio, p. 195.
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57  Ri pa frat ta force la porte sous l’em prise d’une rage in ex tin guible, d’abord
à l’égard de Fa bri zio « Va’ via, bric cone, che ti rompo il cra nio » (III,16, Mar si‐ 
lio, p. 218), puis à l’égard de Mi ran do li na : « Me ri te res ti che io pa gas si gli in‐ 
gan ni tuoi con un pu gnale nel seno  » (III,18, Mar si lio, p. 224). L’ac teur
quelque peu san guin Luzio Landi au rait eu les qua li tés re quises pour jouer
cet em por te ment quasi pa tho lo gique (S. Ma mone, Op. cit, Mar si lio, p. 44-
50).

58  « CAV.: Che si sa? Che si vede? (Al te ra to, verso il Mar chese.) MAR.: Dico,
che quan do è, si sa... Quan do non è, non si vede », La lo can die ra, III, 18, Mar‐ 
si lio, p. 221.

59  Ibid., p. 222.

60  Di de rot, Pa ra doxe sur le co mé dien, édi tion de R. Abi ra ched, Folio, Paris,
Gal li mard, 1994, p. 45-46.

61  Di de rot, op. cit., p. 46.

62  Ibid., p. 71.

63  «  BRIGH. Eli mo dis tri bui di ben, se gon do l’abi li tà e el tem pe ra men to
delle per sone che li deve rap pre sen tar? ARG. Oibò! ho stu dia to che tutti
fac ci no un ca rat tere al loro tem pe ra men to contra rio  », La ca me rie ra
brillante, III,1, Mar si lio, p. 173.

64  « Veder rap pre sen tare ca rat te ri da per sone che non li sanno sos te nere, è
una cosa da cre par di ri dere », Ibid., III,4, Mar si lio, p. 178. Ar gen ti na est Gius‐ 
ti na Cam pio ni, en core ser vet ta dans la troupe du San Luca en 1754.

65  N° di scene con Co ral li na sul tot. delle 35 scene : 17, tra cui 11 a « duet to,
in La gas tal da, ed.Mar si lio, 2002. Le ci ta zio ni sono tratte tutte dall’edi zione
Mar si lio delle due com me die (La gas tal da, 2002 ; La lo can die ra, 2007).

RÉSUMÉS

Français
Dans le cadre d’une jour née d’études consa crée ex clu si ve ment à Carlo Gol‐ 
do ni à l’uni ver si té de Nancy II en 2014, l’ar ticle met l’ac cent sur le rôle dé ter‐ 
mi nant de l’ac trice Mad da le na Mar lia ni dans la construc tion des fi gures du
cycle de Co ral li na de la pé riode gol do nienne au Théâtre Sant’An ge lo, no‐ 
tam ment entre 1750 et 1753. L’im pact de la per son na li té d’ac trice de Co ral li‐ 
na sur ses per son nages est no toire dans toutes les co mé dies de la pé riode
où elle in ter vient, d’au tant plus que l’on sait à quel point Gol do ni se fonde
d’abord sur le « ca rat tere sotto gli occhi » des ac teurs avant d’in ven ter un
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per son nage (pré face de La cas tal da, ed. Pa pe ri ni, 1755). L’ar ticle pro pose une
ébauche des ca rac té ris tiques de la fi gure de Co ral li na par une lec ture ho ri‐ 
zon tale des deux pièces qui en cadrent le cycle (La Gas tal da 1751 et La Lo‐ 
can die ra, 1753), re tra çant par consé quent les bribes du ré per toire dra ma tur‐ 
gique de l’ac trice, en somme son ge ne ri co pour re prendre un terme propre
au théâtre dell’arte dont elle est issue, avant de tra vailler avec Gol do ni. L’an‐ 
nexe - sous forme de ta bleau com pa ra tif des ré pliques, des si tua tions ou
scènes ré cur rentes dans les deux pièces - étaye concrè te ment ces hy po‐ 
thèses.

English
As part of a study day de voted ex clus ively to Carlo Gol doni at the Uni ver sity
of Nancy II in 2014, the art icle fo cuses on the de cis ive role played by act ress
Mad dalena Marliani in the con struc tion of the fig ures in the Cor al lina cycle
of the Gol do nian period at the Teatro Sant’An gelo, par tic u larly between 1750
and 1753. The im pact on her char ac ters of Cor al lina’s per son al ity as an act‐ 
ress is no tori ous in all the com ed ies of the period in which she ap pears, all
the more so as we know the ex tent to which Gol doni first re lies on the ‘car‐ 
attere sotto gli occhi’ of the act ors be fore in vent ing a char ac ter (pre face to
La castalda, ed. Pa per ini, 1755). The art icle sketches out the char ac ter ist ics
of Cor al lina’s fig ure through a ho ri zontal read ing of the two plays that frame
the cycle (La Gastalda 1751 and La Loc an di era, 1753), thus tra cing the snip‐ 
pets of the act ress’s dram at ur gical rep er toire – tak ing all ac counts, her
‘gen erico’, to use a term proper to the theater dell’arte from which she
emerged, be fore work ing with Gol doni. The ap pendix - in the form of a
com par at ive table of re cur ring lines, situ ations and scenes in the two plays
- provides con crete sup port for these hy po theses.
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