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L’Avare
Par Pierre Notte, secréta i r e  généra l  de  la  Coméd i e- França i se

Harpag o n.  Ô, fils impertinent ! as-tu envie de me ruiner ?  Ac te  I I I,  scène  9

Pour  Cathe r i n e  H iege l ,  « Harpago n  cou r t,  ri t,  danse.  I l  fête  son  argen t  ! L’ava re  est  le  personnage  
heureu x  d’une  farce  hor r i b l e  ! ».  Harpago n  sacr i f i e  tout  ce  qui  l’en to u r e  à  l’ob j e t  un i q ue  de  son  
atten t i o n  : sa for t u ne,  son  bien  placé  ou  ses  pièces  d’or  enfe rmées  dans  sa «  casset te  ». I l  lu i  sacr i f i e  sa  
progén i t u r e  ou  ses  domes t i q u es,  rédu i ts  à la  mend i c i t é  et  au  vo l,  sa  ma iso n  incon f o r t a b l e  à l’ex t rêm e,  
sa répu ta t i o n  comme  son  trai n  de  vie,  sa santé.  I l  abando n ne  sa fi l l e  à son  vo is i n  Anse l m e,  car  celu i- ci  
n’en  ex i ge  aucune  dot.  Il  se laisse  dévo re r  par  un  dési r  parox y s t i q u e  et  parado xa l  de  posséde r  l’argen t,  
de  le  sais i r,  de  le  man i p u l e r  pou r  ce  qu’ i l  représen te  : la  promesse  de  pou vo i r  dispose r  de  chaque  chose  
et  de  chaque  être.  I l  amasse  par  son  argen t  les  probab i l i t és  de  jou i r  de  tout,  mais  demeu re  incapab l e  de  
passer  à l’ac te  de  la  dépense  et  d’en  pro f i t e r .  « C’est  une  f igu re  pathé t i q u e  et  drô le  de  Picsou,  qu i  jou i t  
en  se jetan t  dans  un  bassi n  de  bi l l e ts  de  banque  ! », di t  la  met teu r  en  scène.

Molière
Harpag o n  est  un  obsess i on ne l .  Veu f  d’âge  mûr,  i l  tousse,  crache.  Mo l i è r e,  en  1668,  déjà  malade,  
s’insp i r e  de  L’Aululaire de  Plau te,  et  écr i t  pou r  lui-même  le  rô le  d’un  sem i- vie i l l a r d  mal i n g r e.  Au  
cours  des  quat re  années  sui van t es,  il  écr i r a  Le Bourgeois gentilhomme,  Les Femmes savantes,  et  
mou r r a  à l’ issue  de  la  quat r i ème  représen ta t i o n  inache vée  du  Malade imaginaire. Drame  d’une  fam i l l e  
dis l oq uée  par  la  fo l i e  d’un  patr i a r c he  égot i q ue,  tragéd i e  de  l’ iso l eme n t ,  de  la  vie i l l esse  et  du  pou vo i r  
abus i f  des  pères,  L’Avare doi t  néanm o i n s  fai re  ri re.  « C’est  la  coméd i e  no i re  de  l’argen t  qu i  rend  fou,  
qu i  condu i t  au  cr im e,  au  suic i de  », con f i r m e  Cathe r i n e  H iege l .

Catherine Hiegel
Ent rée  dans  la  Ma i so n  de  Mo l i è r e  le  1 er fév r i e r  1969,  devenue  en  mai  2008  doyen  de  la  troupe,  
Cathe r i ne  H iege l  inter p r é ta i t  la  saison  dern i è re  Les Métamorphoses, La petite dans la forêt profonde 
de  Phi l i p pe  M i n y a n a  d’ap rès  Ov i de  mises  en  scène  par  Ma r c i a l  D i  Fonzo  Bo.  El l e  joua i t  dans  
Bonheur ?  d’Emm a n u e l  Dar l e y  et  An d r és  L i ma  ; dans  le  spectac l e  Une confrérie de farceurs menée  
par  Franço i s  Chat t o t  et  Jean-Lou i s  Hou r d i n .  Cathe r i n e  H iege l  a présen té  lors  de  la  grande  tour née  de  
la  Coméd i e- França i se  dans  les  pays  de  l’Es t  Les Précieuses ridicules de  Mo l i è r e,  di r i gée  par  Dan  
Jemme t t,  et  La Festa de  Spi r o  Scim o ne,  mise  en  scène  par  Gal i n  Stoev.  À  la  Coméd i e- França i se,  el le  a 
notamm e n t  mis  en  scène  Les Femmes savantes,  Le Misanthrope,  George Dandin de  Mo l i è r e  et  Le 
Retour d’Ha r o l d  Pin te r.  El le  fai t  entend re  ic i  une  œuvre  qui  « par le  et  se  moque  d’au j o u r d ’ h u i .  
M o l i è r e  y  dénon ce  par  une  coméd i e  féroce  nos  dér i v es  meu r t r i è r es  pro v o q u ées  par  le  goût  de  l’argen t  
dans  un  monde  rég i  par  la  frénés i e  f inan c i è r e.  »

Pierre Notte, ju i n  2009
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L’Avare
« Accepterions-nous de vivre avec ces gens-là ? » (Louis Jouvet)
Entretien avec Catherine Hiegel, met teu r  en  scène  

L’argent, centre de tout, quête d’immortalité…
Dans  le  monde  qui  nous  entou re,  on  n’a  jama i s  autant  par lé  d’argen t  –  ou   de  manque  d’argen t.  La  
m isè re  dans  laque l l e  le  manque  d’argen t  plon ge  cer ta i nes  personnes  les  force  à des  actes  ir ré ve rs i b l es  
–  j’ai  lu  récemm e n t  que  pour  la  prem i è r e  fo is,  un  França i s  ava i t  vendu  son  rein,  pou r  rembo u r se r  ses  
det tes  ; cela  est  trag i q ue  et  prou ve  à quel  po i n t  ce  système  est  obscène.  Cet te  obscén i t é  carac té r i se  les  
ind i v i d u s  qui  baignen t  dans  l’argen t  –  les  dern i e r s  scanda l es  l iés  à  la  cr ise  économ i q u e  nous  en  ont  
d’a i l l e u r s  présen té  que l q ues- uns.  Jama i s  l’argen t  n’a  été  autant  le  cent re  de  tout,  jama i s  il  n’a  rendu  les  
gens  aussi  stressés  qu’en  ce  momen t .
B ien  sûr  c’est  l’argen t  qu i  est  au  cent re  de  la  pièce  de  Mo l i è r e  : et  Harpago n  n’est  pas  seulemen t  un  
avare,  c’est  aussi  un  usur i e r,  que l q u ’ u n  qui  en  veut  tou j o u r s  plus,  qu i  n’est  jama i s  rassasié  de  son  
argen t.  Il  est  le  moteu r  même  de  sa  vie.  Harpag o n  est  comme  un  vamp i r e  ; i l  se  nour r i t  de  l’usu re,  du  
pro f i t .  I l  a placé  son  argen t  un  peu  par tou t  dans  Par is,  et  i l  le  prête  à un  taux  qui  le  met  dans  la  plus  
par fa i t e  des  il léga l i t és  : 25  %  (au l ieu  des  5 %  auto r i sés) ! Il  ana l yse  les  gens  (ses enfan t s  y  comp r i s) 
en  fonc t i o n  de  ce  qu’ i l s  ont,  de  ce  qu’ i l s  va len t  économ i q u e m e n t ,  de  ce  qu’ i l s  risquen t  de  lu i  coûte r,  de  
ce  qu’ i l s  gagnen t,–  c’est-à-di re  ce  qu’ i l s  peuven t  lu i  rappo r te r  ;  il  les  ch i f f r e.  Tou t,  chez  lui,  se 
rappo r te  à l’argen t.
Sa  grande  inqu i é t u de,  dans  la  pièce,  est  liée  à une  somme  qu’on  lu i  a rendue  (une  somme  énorme,  di x  
m i l l es  écus  d’o r) et  qu’ i l  n’a  pas  eu  le  temps  de  bien  cache r.  Le  reste  de  sa for t u ne  est  placé  pour  qu’ i l  
en  ti re  du  pro f i t  (puisque  l’argen t  do i t  trava i l l e r).  Cet te  somme  cachée  l’obsède  comme  Roméo  l’est  
par  Jul i e t t e.  C’est  ni  plus  ni  mo i ns  qu’une  f i xa t i o n  ;  Harpag o n  a  beso i n  de  vo i r  cet  argen t,  de  le  
touche r  ; il  se recue i l l e  à l’end r o i t  où  i l  est  pro v i s o i r em e n t  enfou i  comme  on  se pros ter ne ra i t  devan t  un  
dieu.  
Harpag o n  ne  rêve  pas  d’avo i r  beaucou p  d’argen t  pou r  en  fai re  usage  et  en  jou i r  ; il  est  dans  une  quête  
inconsc i e n t e  d’ i m m o r t a l i t é.  D’où  sa  haine  des  jeunes  ! I l  pré fè re ra i t  de  loi n  que  ses  enfan ts  meure n t  
avan t  lu i  ! Il  veut  vi v r e  éterne l l em e n t  pou r  arr i v e r  le  plus  lo i n  poss i b l e  dans  la  possess i o n  de  son  
argen t.  I l  ne  peut  env i sage r  d’avo i r  à le  donne r.  Sans  dou te  pense- t-il  que  l’ i m m o r t a l i t é  peut  s’achete r.

Des personnages qui avancent masqués
Lo rsq u ’ o n  vi t  au  con tac t  d’un  être  avare,  on  ne  peut  qu’ê t re  contam i n é  par  son  vice.  Au x  côtés  de  leur  
mons t re  de  père,  les  deux  enfan t s  d’Ha r p ag o n  ont  grand i  comme  des  ort i es,  comme  ces  herbes  fo l l es  
qu i  poussen t  vai l l e  que  va i l l e  entre  les  pavés.  La  mor t  de  leur  père  serai t  la  clé  de  leur  li ber t é,  d’une  
vér i tab l e  naissance.  À  part i r  de  là,  sans  dou te  se  met t r a i en t- ils  à  « claque r  »  cet  argen t  et  à  vi v r e,  à 
jou i r  enf i n  de  la  vie.  
Dans  la  pièce,  tout  le  monde  tr i c he,  men t,  avance  masqué.  Tou t  le  monde,  à cause  du  vice  d’Ha r pa g o n,  
est  dans  la  surv i e  au  jou r  le  jou r.  Él i se  signe  une  promesse  de  mar i age  à Va l è re  sans  en  par le r  à son  
père,  Cléan te  joue,  empr un t e  (sans  savo i r  que  le  prêteu r  est  son  prop r e  gén i teu r  !) une  énorme  somme  
pour  pouv o i r  s’en f u i r  avec  Ma r i a n e.  Cet te  dern i è re,  qu i  a passé  di x  ans  en  capt i v i t é,  enle vée  par  des  
corsa i r es,  n’accep te  d’épouse r  Harpago n  que  parce  qu’on  lu i  a di t  qu’ i l  al la i t  mou r i r  sous  peu.  Va l è re  
s’est  fai t  engage r  comme  intendan t  un i q uem en t  pou r  appr oc he r  Él ise.  Tous  sont  contam i n és  par  le  fai t  
d’êt re  ob l i gé  de  cache r  leurs  sent i m en t s  ou  leurs  pensées.  Harpag o n  prend  di f f é re n t s  masques  selon  
l’ i n te r l o c u t e u r  auque l  il  a af fa i r e,  qu’ i l  s’ag isse  d’un  de  ses  enfan t s,  de  Fros i ne,  ou  d’aut res.  Anse l m e,  
qu i  dénoue  l’ i n t r i g u e  à la  fi n  de  la  pièce,  arr i v e  lui-même  sous  un  nom  d’emp r u n t .  
Ma î t r e  Jacques  est  le  seul  personnage  qui  a le  cou rage  de  di re  la  vér i t é,  et  sa  vér i té  à Harpag o n.  C’est  
le  seu l  à ne  pas  être  masqué  ; pour  cela,  i l  sera  bat t u.  
L’Avare est  une  pièce  amora l e  et  imm o r a l e  ; ce  n’est  pas  un  hasard  si  el le  a été  écr i te  après  la  censu re  
du  Tartuffe.  M o l i è r e  y  fai t  transpa ra î t r e  une  forme  d’ame r t u m e  très  grande  par  rappo r t  au  genre  
huma i n.  Tou tes  ses  pièces,  après  Le Tartuffe et  jusqu’à  sa  mo r t,  présenten t  des  personnages  don t  les  
trave rs  ne  sont  jama i s  cor r i gés  –  qu’ i l  s’ag isse  de  l’ava re,  du  bourgeo i s  gent i l h o m m e  ou  du  malade  
imag i n a i r e.  Cer tes,  L’Avare fi n i t  bien,  sinon,  i l  s’ag i ra i t  d’une  tragéd i e  – une  tragéd i e  pour  la  jeunesse  
sur tou t  –  mais  le  pro tag o n i s t e,  cet  homme  scanda l e usem en t  riche,  repar t  à la  fin  de  la  pièce  avec  les  
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mêmes  cer t i t u des  que  cel l es  qu’ i l  ava i t  au  débu t.  Et  non  seu leme n t  il  ret rou v e  son  argen t,  mais  en  plus  
i l  fai t  une  af fa i r e  :  les  deux  mar i ages  de  ses  enfan t s  ne  lui  coûte r o n t  pas  un  lia rd,  et  i l  obt i en t  
d’ A nse l m e  qu’ i l  paye  le  comm i ssa i r e  et  lui  of f r e  un  hab i t  pou r  la  noce.  C’es t  une  jou r née  par fa i t em e n t  
fruc t ue use  pour  lu i.  Anse l m e,  seigneu r  très  riche  qui  vien t  pou r  épouse r  Él i se  sans  la  conna î t r e,  
par tage  avec  Harpag o n  le  fai t  d’êt re  le  ri va l  de  son  fi l s  ; son  rappo r t  à l’argen t  est  à l’ i n ve r se  de  celu i-
ci  : i l  n’hés i t e  pas,  lu i,  à le  dépense r.  Le  fai t  qu’ i l  paye  pour  tout  le  monde  me  semb le  au  mo i ns  aussi  
obscène  que  l’at t i t u d e  d’Ha r pa g o n.  Anse l m e  n’appo r t e  pas  la  «  raison  »,  il  est  le  représen tan t  de  
l’aut re  versan t,  de  la  richesse  tapageuse.  L’ i m m o r a l i t é  est  des  deux  côtés.

Catherine Hiegel, ju i n  2009
propos  recue i l l i s  par  Lau re n t  M uh l e i sen,  conse i l l e r  l i t té ra i r e  de  la  Coméd i e- França i se
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L’Avare
L’Avare, l’avarice, l’argent… 
Ci ta t i o ns,  ext ra i t s,  élémen ts  de  réf l e x i o ns …  
Mo r ceau x  cho is i s  par  Cathe r i n e  H iege l .  

Le Livre des bizarres –  Extrait N°1
Sarrau de Boinet
Le  frère  de  Sarrau,  le  conse i l l e r,  qu’on  appe la i t  de  Bo i ne t,  du  nom  de  sa  terre,  séjou r na  au  Cai re  au  
momen t  d’une  épidém i e  de  peste.  Vo ya n t  le  prog r ès  de  la  malad i e  et  la  hausse  des  pr i x,  i l  s’ache ta  un  
cercue i l  « avan t  qu’ i l s  ne  fussen t  trop  chers.  »

Le Livre des bizarres, de  Gu y  Bech te l  et  Jean-Claude  Car r i è re,  Bou q u i n s  - Robe r t  La f f o n t ,  1981

Le Livre des bizarres –  Extrait N°2
Dandon
En  1812,  mou r u t  à Ber l i n  dans  le  plus  tota l  dénuemen t  un  pro f esseu r  de  langues  nommé  Dand o n.  Dans  
la  jou r née,  i l  donna i t  ses  cours  et, le  soi r,  vêtu  de  hai l l o ns,  i l  al la i t  mend i e r.  Sous  une  lat te  du  planche r,  
on  ret rou v a  ses  économ i es  qui  s’éleva i en t  à  cent  m i l l e  francs-or.  Cet te  for t u ne  al la  à  son  frère,  avec  
leque l  il  étai t  brou i l l é  depu i s  tren te- sept  ans,  parce  que  celu i- ci  lu i  ava i t  adressé  une  let t re  en  
« oub l i a n t  d’en  paye r  le  por t.  »

Le Livre des bizarres, de  Gu y  Bech te l  et  Jean-Claude  Car r i è re,  Bou q u i n s  - Robe r t  La f f o n t ,  1981

Le Livre des bizarres –  Extrait N°3
Avares
(…) La  France  a  connu  aussi  de  grands  avares.  Parm i  les  plus  célèb res,  un  cer ta i n  Vaud i l l e  au  di x-
sept ième  sièc le,  appe l a  un  jou r  un  barb i e r  pou r  se  fai re  saigne r.  Le  barb i e r  déc la ra  qu’ i l  deva i t  fai re  
tro i s  saignées  et  que  chaque  saignée  coûta i t  tro i s  sous.  Vaud i l l e  ins is ta  pou r  que  la  saignée  fut  
exécu tée  en  une  seule  fo is,  économ i san t  ains i  si x  sous.  Le  barb i e r  se  laissa  con va i n c r e  et  Vaud i l l e  
mou r u t  d’une  trop  grande  perte  de  sang.  Un  aut re  França i s,  nommé  Foscué,  ferm i e r  généra l  du  
Lang ue d o c  au  di x- hu i t i è me  sièc le,  descenda i t  à  l’a i de  d’une  éche l l e  dans  la  cave  où  il  cacha i t  son  
argen t  lo i n  de  tous  les  regar ds.  Un  jou r,  une  trappe  se  refe rma  et  i l  resta  pr isonn i e r .  On  le  chercha  
va i nemen t .  Son  château  fut  vendu.  Des  années  plus  tard,  le  nou veau  prop r i é ta i r e,  qu i  dési ra i t  fa i re  des  
travau x  dans  le  sous-sol,  fi t  exp l o r e r  les  caves  les  plus  pro f o n des.  On  trou v a  la  trappe,  on  l’ou v r i t ,  et  le  
cadav re  mom i f i é  du  ferm i e r  géné ra l  fu t  aperçu  au  mi l i e u  de  ses  tréso rs.  Un  chande l i e r  se  trou va i t  à 
côté  de  lu i,  mais  il  ava i t  mangé  la  boug i e.  Il  ava i t  aussi  mangé  une  part i e  de  ses  ma i ns  et  de  ses  bras.  
(…)

Le Livre des bizarres, de  Gu y  Bech te l  et  Jean-Claude  Car r i è re,  Bou q u i n s  - Robe r t  La f f o n t ,  1981.

Louis-Sébastien Mercier
Le tableau de Paris (extraits)
(…) Capitalistes
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Le  peup l e  n’a  plus  d’argen t  ; vo i l à  le  grand  ma l.  On  lu i  sout i r e  ce  qui  lu i  en  reste,  par  le  jeu  in fe r na l  
d’une  loter i e  meur t r i è r e,  et  par  des  emp ru n t s  d’une  séduc t i o n  dange reuse,  qu i  se  renou ve l l e n t  
incessamme n t .  La  poche  des  cap i ta l i s t es  et  de  leurs  adhéren t s  recè le  au  mo i ns  la  somme  de  six  cents  
m i l l i o ns.  C’est  avec  cet te  masse  qu’ i l s  jouten t  éterne l l em e n t  cont re  les  ci t o ye ns  du  royaume.  Leu rs  
por te f eu i l l e s  ont  fai t  l igue,  et  cette  somme  ne  rent re  jama i s  dans  la  ci rcu l a t i o n.  Stagnan t e,  pou r  ains i  
di re,  el le  appe l l e  enco re  les  richesses,  fai t  la  loi,  écrase,  abîme,  tout  concu r r e n t,  est  étrangè re  à 
l’ag r i c u l t u r e,  à l’ i nd us t r i e,  au  comme r c e,  même  aux  arts.  Consac r ée  à l’ag i o t age,  el le  est  funes te  et  par  
le  vi de  qu’e l l e  cause,  et  par  le  trava i l  obscu r  et  perpé t ue l  dont  el le  fou l e  la  nat i on.  I l  faut  que  dans  cinq  
ou  six  années,  l’argen t  passe  tout  ent ie r,  par  une  opéra t i o n  vi o l en t e  et  for cée,  dans  la  mai n  de  ces  
cap i ta l i s t es  qu i  s’ent ra i de n t  pou r  dévo r e r  tout  ce  qui  n’est  pas  eux.  Et  néanm o i n s  on  taxe  les  arts,  on  
met  un  impô t  sur  l’ i nd us t r i e,  on  fai t  paye r  le  comme r c e,  l’on  demande  de  l’argen t  à  un  homme  qui  
trava i l l e.  Puisque  l’on  n’en tend  plus  que  ce  mot,  de  l’argent, de  l’argent, et  enco re  de  l’argent, qu’on  
laisse  donc  les  moyens  d’amasse r  de  l’argent ; que  tous  soien t  appe lés  à mo r ce l e r ,  à coupe r,  à dépece r,  
la  masse  énorme  des  métau x  monna yés  qui  résiden t  dans  un  pet i t  nom b r e  de  ma i ns  ; favo r i sez  tout  ce  
qui  peut  creuse r  les  canau x  par  où  ce  méta l  si  attendu  doi t  se  répand r e,  au  lieu  de  fai re  des  lois,   des  
statu ts,  des  règ leme n t s  biza r res,  des  proh i b i t i o n s  éterne l l es.  Quand  tout  se  fai t  avec  de  l’argen t,  
n’at ten dez  pas  que  des  ver tus  puremen t  patr i o t i q u es  germen t  sur  le  sol  de  la  m isè re  et  de  l’ i nd i ge n ce.  
(…)
(…) Hé  ! que  fai t  la  fi nance  ! el le  fai t  vi v re  que l ques  laqua i s  de  plus,  el le  donne  aux  modes  un  cou rs  
plus  rap i de  ; mais  ce  ne  sont  là  que  des  pal l i a t i f s.  Ces  riches  envo i e n t  leur  argen t  aux  Indes  et  à  la  
Ch i ne,  et  leur  opu l en ce  ne  tour ne  poi n t  au  pro f i t  des  pauv r es  qui  vi ven t  en  France.  Ma l h eu r e u x  le  
sièc le  vendu  aux  riches,  et  où  l’o r  a un  pouv o i r  prod i g i e u x .  »

Le tableau de Paris, de  Lou i s- Sébast ie n  Me r c i e r ,  écr i v a i n ,  drama tu r g e,  
pub l i c i s te  frança i s  (1740  – 1814), Éd i t i o n s  La  Déco u v e r t e,  Par is,  1992,  1998

Citations en vrac

« L’a r gen t  n’est  qu’une  f i c t i o n.  » Ar i s t o t e

« L’éc r i t u r e  ressemb l e  à la  pros t i t u t i o n  : d’abo r d  on  écr i t  pou r  l’amo u r  de  la  chose,  pu is  pou r  que l q ues  
am is,  et  à la  f in,  pou r  de  l’argen t.  » Mo l i è r e.  

« L’a r gen t  est  le  fum i e r  dans  leque l  pousse  l’hum an i t é  de  dema i n.  Le  ter reau  nécessa i re  aux  grands  
travau x  qui  fac i l i t e n t  l’ex i s ten ce.  » Zo la.

« Quand  je  donne  un  bi l l e t  de  cent  francs,  je  donne  le  plus  sale.  » Jules  Renar d

« Il  faut  dépense r  pendan t  qu’on  est  jeune  l’argen t  qu’on  gagne ra  quand  on  sera  vieu x.  » Sacha  Gu i t r y

« Je  vis  tel lemen t  au-dessus  de  mes  moyens  que  nous  menons,  eux  et  mo i,  une  ex istence  
comp l è t em e n t  séparée.  » Osca r  W i l d e

« Si  un  clow n  est  tr is te,  c’est  qu’ i l  est  ma l  payé.  » W.C.  Fie l ds

« Je me  fi che  pas  ma l  d’êt re  gros  : on  me  paie  tou j o u r s  autan t.  » Ma r l o n  Brando
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L’Avare
L’Avare à la Comédie-Française par Agathe Sanjuan, conser va t eu r- arch i v i s t e  de  la  Coméd i e-
França i se

L'Avare est  créé  sur  la  scène  du  théât re  du  Pala i s-Roya l  le  9 septem b r e  1668,  par  la  troupe  de  Mo l i è r e.  
La  recet te  tombe  rap i demen t .  Ret i r ée  après  la  hu i t i è me  représen ta t i o n ,  Mo l i è r e  ne  joue ra  sa  coméd i e  
qu'une  cinq uan t a i n e  de  fo i s,  ce  qui  ne  laissa i t  pas  augu re r  de  son  succès  futu r,  alors  qu'e l l e  conna î t  une  
popu l a r i t é  non  démen t i e  au  cou rs  de  l'h is t o i r e  de  la  Coméd i e- França i se  (2538  représen ta t i o ns).  Le  
gazet ie r  Rob i n e t  app l au d i t  la  nou ve l l e  pièce  de  Mo l i è r e,  « prod i g u e  en  gais  inc i de n t s  »,  par fa i t eme n t  
inter p r é tée  par  une  « troupe  exce l l e n te  », néanm o i n s,  la  pièce  est  boudée  par  le  pub l i c  aux  repr i ses  de  
décemb r e  1668  et  de  ma i  1669.  Les  specta teu rs  fam i l i e r s  des  grandes  coméd i es  en  vers  sont  
déconce r tés  par  l'écr i t u r e  en  prose.  On  peut  éga leme n t  sou l i g n e r  que  les  ci rco ns tan ces  de  cette  créat i o n  
sont  peu  favo r a b l es  :  Mo l i è r e  vien t  de  créer  success i vem e n t  Amphitryon (janv i e r  1668),  George 
Dandin (jui l l e t  1668),  Le Tartuffe surtou t,  est  enf i n  joué  lib reme n t  le  5  fév r i e r  1669  et  conna î t  un  
énorme  succès  après  une  inte rd i c t i o n  de  cinq  années  qui  cont r i b u e  à fai re  sa  répu ta t i o n .  Et  Le Tartuffe 
chasse  L'Avare1.

M o l i è r e  pu ise  le  thème  de  la  pièce  dans  l'Aulularia de  Plau te , ma is  comme  tou j o u r s,  c'est  dans  sa  
prop r e  expér i e n ce  qu' i l  trou ve  la  mat iè re  la  plus  riche,  ti rée  de  l'obser va t i o n  du  réel,  ret ransc r i t e  avec  
acu i té  et  persp i cac i t é  dans  son  personnage  d'usu r i e r.  Les  démê l és  de  Mo l i è r e  avec  ses  créanc i e r s  au  
momen t  de  la  l iqu i da t i o n  de  l' I l l us t r e  Théâ t re  l'on t  mené  jusqu'à  la  pr ison,  fai l l i t e  qu i  le  poursu i v r a  
pendan t  de  longues  années.  La  créat i o n  de  L'Avare a l ieu  au  momen t  même  où  Mo l i è r e  prend  cer ta i nes  
dispos i t i o ns  par  rappo r t  à l'hér i t age  paterne l ,  cur i eu x  mi r o i r  inve rsé  de  la  pièce 2 : i l  prête  10000  l i v res  
à son  père  par  l'en t rem i se  d'un  ami  af i n  de  restau re r  la  maison  fam i l i a l e,  qu i  entrera  dans  la  success i o n  
procha i ne.  Le  père,  qu i  a  souven t  prêté  de  l'argen t  à  Jean-Bap t i s t e  dev i en t  ains i  son  déb i t eu r ,  
garan t i ssan t  à son  f i ls  aîné  une  part  du  pat r i m o i n e  qui  lu i  rev ien t,  et  don t  il  suppose  à juste  ti t re  qu' i l  
sera  contes té  par  ses  cohér i t i e r s  qu i  n'on t  pas  l'assurance  que  les  sommes  prêtées  à  ce  dern i e r,  
notamm e n t  pou r  l' I l l us t r e  Théât re,  ont  été  rembo u r sées.  Le  thème  de  l'argen t,  bien  qu'om n i p r ésen t  
dans  l'œuv re  de  Mo l i è r e,  notam me n t  au  cœur  de  cer ta i nes  scènes  d'antho l o g i e 3,  a  long tem ps  été  
occu l t é  par  la  li t té ra t u r e  cr i t i q u e,  peut-être  par  la  même  pudeu r  qu i  fai t  di re  au  Ma î t r e  à  danser  du  
Bourgeois gentilhomme : «  l' in té rê t  est  que l q ue  chose  de  si  bas,  qu' i l  ne  faut  jama is  qu'un  honnê te  
homm e  mon t re  pour  lu i  de  l'attachemen t  » (acte  I,  scène  1).

Comm e  Mo l i è r e,  leur  patro n,  les  Coméd i e ns- França i s  sont  en  pro ie  aux  pi res  di f f i c u l t és  f inanc i è r es,  
endet tés  jusqu 'au  cou  sous  l' A n c i e n  Rég i me  sui te  à  la  const r u c t i o n  de  leur  nou veau  théât re  en  1689,  
menacés  de  fai l l i t e  à  plus ieu rs  repr i ses  au  X I X e sièc le  avan t  que  l'appa r i t i o n  de  la  fonc t i o n  
d'adm i n i s t r a te u r  n'assai n i sse  leur  trésore r i e.  Il  n'est  donc  pas  étonnan t  de  consta te r  qu'au-delà  de  
l'œuv r e  de  Mo l i è r e,  l'argen t  est  un  thème  cent ra l  de  la  l i t té ra t u r e  drama t i q u e  qu' i l s  interp rè ten t .  
Financ i e r s,  banqu i e r s,  usur i e rs,  agi o teu rs,  nota i r es,  marchan ds,  négoc i a n t s,  hér i t i e r s  plus  ou  mo i ns  
bien  inten t i o n nés,  jeunes  f i l l es  à  mar i e r  avec  ou  sans  dot,  peup l e n t  la  scène  à toutes  les  époques.  La  
Coméd i e- França i se  fou r n i t  el le-même  une  part i e  de  ce  réper t o i r e  par  le  bia i s  de  ses  coméd i e ns- auteu rs  
(Miche l  Baro n,  Champm es l é,  Hau te r o c he,  Leg ra nd,  Poisson,  Dancou r t)  ou  l' i l l us t r e  sur  son  plateau  
avec  les  coméd i es  de  Beauma r c ha i s  (Les Deux Amis ou le Négociant de Lyon), Lesage  (Turcaret), 
Regna r d  (Le Légataire universel), Seda i ne  (Le Philosophe sans le savoir), relayés  au  X I X e sièc le  par  
les  œuvres  aux  ti t res  éloquen ts  de  Cas i m i r  Bon j o u r  (L'Argent), Ribo u t t é  (Le Spéculateur), Picar d  et  
Emp i s  (L'Agiotage), Ponsa r d  (L'Honneur et l'argent), Scr i be  (Le Mariage d'argent), Becque  (Les 
Corbeaux), M i r b eau  à  l'orée  du  X X e sièc le  (Les affaires sont les affaires), ains i  que  le  réper t o i r e  du  
vaude v i l l e  peu  à  peu  appr i v o i sé  par  la  Coméd i e- França i se  à  la  fi n  du  X I X e sièc le.  Dans  le  vaste  
pano ram a  de  ce  réper t o i r e,  Harpago n  est  l’un  des  personnages  les  plus  marquan t s.  

1 Hypo t hèse  de  Geo r ges  Cout o n  dans  son  édi t i o n  des  Œuvres complètes, t. I,  Plé iade,  197 1 ,  p. 508.
2 Vo i r  Roge r  Duchêne,  Molière, Fayar d,  1998.
3 La  dette  de  Do r an t e  dans  Le Bourgeois gentilhomme, les  comp t es  d'apo t h i ca i r e  du  Malade imaginaire, la  rançon  exto r q u ée  à Gér on t e  des  
Fourberies de Scapin. Vo i r  Ma r t i a l  Po i rson  : « Du  com i q u e  à l'économ i q u e,  f i c t i o ns  et  fonc t i o ns  de  l'argen t  dans  le  théât re  de  Mo l i è r e  », in  
L'École des lettres, Molière mis en scène, n° 13,  mai  2002.
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« Il  est  bana l  de  se  donne r  pou r  f in  ce  qui  n'est  cla i r eme n t  qu'un  moyen.  La  reche r c he  de  la  richesse  
[…]  n'est  évi dem m e n t  qu'un  moyen.  […]  En  fai t,  la  reche r c he   des  moyens  est  tou j o u r s,  en  dern i e r,  
raisonnab l e.  La  reche r c he  d'une  f in  relève,  el le,  du  dési r,  qu i  souven t  déf ie  la  raison.  »  Dans  cet te  
magn i f i q u e  déf i n i t i o n  du  dési r,  Geor ges  Bata i l l e  (Les Larmes d’Éros) étab l i t  que  la  reche rc he  de  la  
richesse  n'est  qu'un  moyen  et  non  une  fi n,  par  oppos i t i o n  au  dési r.  Harpag o n  quan t  à lui,  déf i t  la  raison  
en  prenan t  le  moyen,  l’argen t,  la  casset te,  pou r  ob je t  de  son  dési r.  On  ne  conna î t  pas  l' i n te r p r é ta t i o n  
qu'en  fi t  M o l i è r e,  si  ce  n'est  par  l'app réc i a t i o n  de  Rob i ne t  qu i  assure  que  « d'un  bou t  à l'aut re  il  fa i t  ri re  
», et  qu i  la isse  suppose r  que  son  talen t  de  farceu r  le  poussa i t  sans  doute  à largemen t  ut i l i se r  les  lazzis. 
Ap rès  la  mo r t  de  Mo l i è r e,  le  rô le  est  par tagé  par  Ros i m o n d  et  Bréc ou r t ,  sui v i  par  Guér i n  (1700), le  
second  mar i  d' A r m a n d e  Béja r t ,  Duchem i n  (1717), Des  Essar ts,  Bonne va l ,  mais  c'est  Grandm es n i l  à la  
f in  du  X V I I I e sièc le  qu i  susc i te  le  plus  de  commen t a i r es  adm i r a t i f s  (on prétend  qu' i l  étai t  lu i-même  for t  
avar i c i e u x).  Il  cont r i b ue  à nuance r  le  personnage  et  s'élo i g ne  de  la  farce.  Prov os t  pousse  le  personnage  
vers  le  trag i q ue  et  accen t ue  la  vi o l en ce  de  ses  empo r tem e n t s,  inter p ré ta t i o n  repr i se  par  Le l o i r  campan t  
un  Harpag o n  sin is t r e.  Coque l i n  Cade t  prend  le  cont re- pied  de  cette  vis i o n  du  personnage  et  reprend  la  
ve i ne  du  com i q ue  farcesque,  voyan t  Harpago n  comme  « un  agi té,  en  pro ie  à une  idée  fi xe  : un  amou r  
hystér i q u e  de  l'or  qu i  le  fai t  cou r i r  comme  un  dératé  à la  casset te  » 4. À  la  f in  du  X I X e sièc le,  les  deux  
inter p r é ta t i o ns  s'opposen t.  Mau r i c e  de  Féraud y,  pu is  Signo r e t  reprennen t  le  rôle,  sui v i s  par  Den i s  
d' Inès  dans  la  m ise  en  scène  de  Jean  Me ye r  (1949), Geor ges  Chama ra t  et  M i c he l  Etche ve r r y  dans  cel l e  
de  Jacques  Mau c l a i r  (1962). En  1969,  Jean-Paul  Rouss i l l o n  présen te  une  mise  en  scène  qui  sera  jouée  
jusqu'en  1989,  avec  M i c he l  Aum o n t ,  ti tu l a i r e  du  rôle- ti t re  pendan t  vi ng t  ans.  Géra r d  Gi r o u d o n  prend  
la  sui te  en  2000  pour  la  dern i è re  m ise  en  scène  de  la  pièce,  par  And re i  Serban.

Agathe Sanjuan, ju i n  2009

4 Ci té  par  Mau r i c e  Desco tes,  Les Grands Rôles du théâtre de Molière, PUF,  1960.

8



L’Avare
L’équipe artistique 

Catherine Hiegel, mise  en  scène
Ent rée  à la  Coméd i e- França i se  le  1 er fév r i e r  1969,  Cathe r i ne  H iege l  en  dev i en t  la  458 e soc ié ta i r e  le  1 er  

janv i e r  1976,  et  le  doyen  le  27  mai  2008.
El le  a  joué  dans  Les  Précieuses ridicules  de  Mo l i è r e,  mises  en  scène  par  Dan  Jemme t t ,  Les 
Métamorphoses, La petite dans la forêt profonde de  Phi l i p pe  M i n y a n a  d’ap rès  Ov i de  mises  en  scène  
par  Ma r c i a l  D i  Fonzo  Bo,  Bonheur!  d’Emm a n u e l  Dar l e y,  m is  en  scène  par  And r és  L i ma,  Une 
confrérie de farceurs menée  par  Franço i s  Chat t o t  et  Jean-Lou i s  Hou r d i n ,  La Naissance du jongleur de  
Dar i o  Fo,  ains i  que  la  Comm è r e  dans  Frère Guillebert et  la  Mè re  dans  Mahuet, Donna  Pasqua  dans  Il  
campiello de  Go l d o n i ,  mis  en  scène  par  Jacques  Lassa l l e,  Ma r t he  dans  Le Retour au désert de  Ko l t ès,  
m is  en  scène  par  Mu r i e l  Ma ye t t e,  Car l o t t a  dans  Embrasser les ombres de  Lars  No ré n,  m is  en  scène  par  
Joël  Jouaneau,  la  Femme  à la  nat te  dans  La Maison des morts de  Phi l i p p e  M i n y a n a,  mise  en  scène  par  
Rober t  Canta re l l a,  Ti ta  Bor de r eau  dans  Les Papiers d’Aspern de  Hen r y  James,  mis  en  scène  par  
Jacques  Lassa l l e,  la  Jeune  Femme  dans  Savannah Bay de  Ma r g ue r i t e  Du ras,  m ise  en  scène  par  Ér i c  
V i g ne r ,  Mè re  cou rage  dans  Mère courage et ses enfants de  Ber t o l t  Brec h t,  mis  en  scène  par  Jorge  
La ve l l i ,  Solange  dans  Les Bonnes de  Jean  Genet,  m ises  en  scène  par  Phi l i p p e  Ad r i e n,  Cora l i ne  dans  
La  Serva amorosa  et  M i r a n d o l i n e  dans  La Locandiera  de  Go l d o n i ,  mises  en  scène  par  Jacques  
Lassa l l e,  Br i g i d a  dans  La Trilogie de la villégiature de  Go l d o n i ,  mise  en  scène  par  Gi o r g i o  Streh l e r,  
M o n i q u e  dans  Quai ouest de  B-M.  Ko l t ès,  m is  en  scène  par  Patr i ce  Chéreau  (coprodu c t i o n  Théâ t re  
des  Aman d i e r s/Coméd i e- França i se), Var v a r a  dans  Les Estivants de  Gor k i ,  m is  en  scène  par  Jacques  
Lassa l l e.
À  la  Coméd i e- França i se,  el le  a  m is  en  scène  Les Femmes savantes, Le Misanthrope (avec  Jean-Luc  
Bou t t é), George Dandin de  Mo l i è r e  et  Le Retour de  Haro l d  Pin te r.
Ho rs  Coméd i e- França i se,  el le  a  joué  récemme n t  dans  J'étais dans ma maison et j'attendais que la 
pluie vienne de  Jean-Luc  Laga r ce  mis  en  scène  par  Joël  Jouanneau,  mais  aussi  dans  de  nomb r euses  
aut res  pièces,  comme  Une visite inopportune de  Cop i ,  La Veillée de  Lars  No rén,  Greek de  Ber k o f f ,  
Arloc  de  Serge  K r i b u s  ou  Les Présidentes de  Wer ne r  Schwa b.  Au  cinéma,  le  pub l i c  a  pu  la  vo i r  
récemme n t  dans  Michou d'Auber de  Thomas  Gi l o u,  La vie est à nous de  Géra r d  K ra w c z y k  et  Les 
Côtelettes de  Ber t r a n d  Bl i e r.  El le  a  par  ai l l eu r s  trava i l l é  avec  Ét ienne  Cha t i l l i e z,  Josiane  Ba las k o,  
Dom i n i q u e  Cabre ra  et  Jean-Jacques  Zi l be r m a n n.  À  la  télév i s i o n,  on  l’a  vue  notam me n t  dans  Le Bal de  
Jean-Lou i s  Beno i t  et  L’homme qui a perdu son ombre de  Craven ne.

Goury, scénog r a ph i e
A r c h i t e c te,  déco ra teu r  et  costum i e r ,  i l  décou v r e  le  théât re  avec  la  compa g n i e  du  Théâ t re  d’en  Face,  
avec  laque l l e  i l  réal i se  Souvenir d’en face  et  Les Sorcières. Puis,  i l  rencon t r e  H i de y u k i  Yano,  
cho rég ra p he  de  Bu t ô  japona i s,  don t  la  troupe  est  composée  de  L i l a  Greene,  Ma r k  Tomp k i n s ,  Franço i s  
Ve r re t,  Elsa  Wo l l i a s t o n,  Ka r i n e  Sapo r ta …  C’est  le  dépa r t  d’une  avent u re  de  plus  de  di x  années  
consac rées  aux  quest i o ns  de  l’espace,  des  obje ts  et  des  costumes  dans  la  danse  contem p o r a i n e  
frança i se.  I l  a notamm e n t  réal i sé  les  scénog r a p h i es  des  spectac l es  de  Joseph  Nad j  de  1988  à 2001,  ce  
qui  lu i  ouv re  la  por te  d’une  reche rc he  plus  théât ra l e,  aux  cotés  de  met teu rs  en  scène  comme  Phi l i p pe  
Ad r i e n,  Le Malade imaginaire et  Le Procès de Kafka avec  la  compag n i e  du  3 e oei l,  Y ves  Beaunesne,  
L’Éveil du printemps et  Yvonne, princesse de Bourgogne, Mau r i c e  Ben i c h o u,  Knock, et  au  ci rque,  
avec  Ma t h u r i n  Bo l ze,  Fenêtre et tangente, G i o v an na  D’E t t o r e,  La Maison des clown. En  2005,  il  a été  
lauréat  d’une  bourse  Méd i c i s  hors  les  mu rs  Cu l t u r es f r a n ce  et  a passé  quat re  mo i s  à étud i e r  le  népu ta  
(lanternes  de  25  mèt res  de  haut  représen tan t  des  dieux  en  colère) dans  le  nord  du  japon.  
Pour  Cathe r i ne  H iege l ,  il  a  réal i sé  les  déco rs  de  La Demoiselle de la poste d’Ewa  Pokas  (Stud i o-
Théât re,  1996),  L’Âge d’or de  Feydeau  (Conser va t o i r e  nat i o na l  d’ar t  drama t i q u e,  1998),  La Bataille 
de vienne (Cnad, 1999), George Dandin de  Mo l i è r e  (Théât re  du  V ie u x- Co l o m b i e r ,  1999), Le Retour de  
Pin te r  (Sal le  Ri che l i e u).
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Christian Gasc, costumes
B ien  que  Chr i s t i a n  Gasc  trava i l l e  beaucou p  pour  la  scène,  le  sept ième  art  l’a  souven t  sol l i c i t é  et  même  
récom pe nsé  : César  en  1996  pour  Madame Butterfly de  Frédé r i c  M i t t e r r a n d,  en  1997  pour  Ridicule de  
Patr i ce  Lecon t e  et  en  1998  pour  Le Bossu de  Phi l i p p e  de  Bro ca.  Il  crée  les  costumes  pour  de  nomb re u x  
f i l m s  et  a co l l ab o r é  avec  notamm e n t  Beno i t  Jacquo t  (Tosca, Sade, Les Faux Monnayeurs…), Ber t r a n d  
B l i e r  (Mon homme, Les Côtelettes), And ré  Téch i n é  (Les Sœurs Bronte, Hôtel des Amériques, Rendez-
vous, Les Égarés…), Patr i ce  Lecon t e  (La Veuve de Saint–Pierre, La  Rue des plaisirs), Jean-Luc  
Goda r d  (Passion), Franço i s  Tru f f a u t  (La Chambre verte), Ma r i e- France  Pis ie r  (Le Bal du gouverneur), 
Phi l i p pe  Le  Guay  (Les Deux Fragonard) ...
En  2003  : Mo l i è r e  pour  L’Éventail de Lady Windermer d’Osca r  W i l d e  au  Théâ t re  du  Pala i s-  Roya l .  
Beauco u p  d’au t res  théât res  l’on t  accue i l l i ,   entre  autres  : le  Théâ t re  nat i o na l  de  Cha i l l o t  avec  des  mises  
en  scène  de  Jean-Bap t i s t e  Sast re  (Le Chapeau de paille d’Italie, Léonce et Léna, La Surprise de 
l’amour…), les  Aman d i e r s  à Nan te r r e  avec  Pier re  Romans  (Ivanov, L’Illusion comique...), le  Théâ t re  
de  l’Odéo n  avec  Au ré l i e n  Reco i n g  (Tête d’or, Faust, Solness), Ma r i g n y  avec  Patr i ce  Ke rb r a t  (Liaisons 
transatlantiques), les  Bou f f e s- Par i s i ens  avec  Jean-Claude  Br i a l y  (Mon  père avait raison) et  
dern i è rem e n t  le  Luce r na i r e  avec  Sébast ien  Az zo pa r d i  (Les Caprices de Marianne)...
À  l’opé ra,  il  crée  les  costumes  de  La Tétralogie de  Wagne r,  dans  une  m ise  en  scène  de  Jean-Lou i s  
Gr i n da  à l’Opé ra  roya l  de  Wa l l o n i e  et  de  Falstaff dans  une  mise  en  scène  d’A l a i n  Ma r ce l .  À  la  Sca la  
de  M i l a n,  i l   par t i c i p e  à La Clémence de Titus, mise  en  scène  par  Pier re  Romans.  Au  Grand  Théât re  de  
Genève,  i l  aborde  Barbe bleue mis  en  scène  par  Dan i e l  Schm i d  et  Cosi fan tutte mise  en  scène  par  
Franço i s  Rocha i x .  Au  Bun ka  Ka i k a n  de  Tok y o ,  i l  abor de  Manon Lescaut mise  en  scène  d’A n ne  
Deren,  pu is  à  la  Scala  avec  Jonat han  M i l l e r ,  et  à Tur i n  avec  Jean  Reno.  Au  Châte l e t,  i l  trava i l l e  sur  
Peter Pan avec  Isabe l l e  Part i o t,  pu is  sur  Cyrano de Bergerac avec  Dav i d  et  Frede r i c o  A la gna  à 
Mo n t p e l l i e r  et  M o n t e- car l o.  Sui ven t  Werther avec  Beno i t  Jacquo t  à  Coven t  Garden  et  à  l’opé ra  
Bast i l l e.  Il  a par t i c i pé  à la  créat i o n  mond i a l e  de  Marius et Fanny avec  Jean-Luc  Gr i n da  à l’Opé ra  de  
Ma rse i l l e.  Il  vien t  de  f in i r  André Chénier avec  Cla i r e  Serva i s  à l’Opé ra  de  Mon t e- Car l o.  

Dominique Borrini, lum i è r es
Dom i n i q u e  Bor r i n i  réal ise  des  mises  en  lum i è r e  aussi  bien  pour  l’opé ra,  le  théât re  ou  la  danse.  Il  
rencon t r e  K l aus  M i c hae l  Grübe r  en  1989  pour  La Mort de Danton de  Büchne r  aux  Aman d i e r s  de  
Nan te r re,  pu is  le  ret rou v e  pour  Hypérion de  Made r n a  à  l’O pé ra  Com i q u e,  La Traviata au  Châte l e t,  
L’Incoronazione di  Poppea, Triptyque Boulez/Grüber au  Fest i v a l  d’ A i x- en-Proven ce,  Aïda au  
Denede r l a n d se  Opéra  d’A m s t e r d am ,  Boris Godounov au  Théât re  Roya l  de  la  Mon na i e,  Opéra  Réal  de  
Mad r i d ,  Opéra  de  Zur i c h …
I l  co l l ab o r e  avec  A r i e l  Garc i a  Va l dès  sur  La Favorite Teat r o  Real  de  Mad r i d ,  Il Barbiere di Siviglia à 
l’Opé ra  de  Massy,  Didon et Enée, Syllabaire pour Phèdre de  Ohana  à  V i c h y ,  Place des Héros de  
Thomas  Bern ha r d,  Les Trois Sœurs de  Tche k h o v  au  TNC  de  Barce l o n e,  Noces de sang à Sév i l l e  ; avec  
Lau re n ce  Da le  pour  Le  Songe d’une nuit d’été de  Men de l ssoh n,  L’Opéra Seria de  Gassman n  au  
Reisope ra,  Powder Her Face de  T.  Ades,  Das Land Das Lächens à Salzbo u r g ,  Ariadne Auf Naxos R.  
Strauss  à  Mon t e  Car l o  ; avec  René  Koe r i n g  pour  Faust de  Goun o d  ; avec  Yann  Joël  Co l i n  pou r  Le 
Songe d'une nuit d'été de  Shakespea re  Odéon/Ber t h i e r  ; avec  Chr i s t o p he  Perton  pour  Dido and Æneas 
et  J’étais dans ma maison et j’attendais que la Pluie vienne à Genève,  L’Enfant froid Ma ye n b u r g ,  Le 
Belvédère Horváth, Woyzeck Büchne r,  La Nuit est Mère du jour La rs  No ré n  ; avec  Ma r i e  Lou i se  
B ischo f b e r g e r  L’Amante anglaise de  M.  Du ras  au  Théât re  de  la  Made l e i n e  ; avec  A lessand r o  Bar i c c o  
sur  City au  fest i v a l  RomaE u r o p a  ; avec  Ma r t h e  Ke l l e r  sur  Dialogues des carmélites à l’Opé ra  du  Rh i n,  
Jeanne au bûcher A.  Honegge r  ; avec  Lou i s  Er l o  pou r  La Damnation de Faust à Lyo n  ; avec  Peter  
Kon w i t s c h n y  pour  Cassandre au  Châte l e t  ; avec  José  Lu i s  Gome z  pour  La vie est un songe à l’Odéo n,  
Maître Puntilla et son valet Matti à Mad r i d …  
I l  a  co l l ab o r é  égalemen t  avec  Dan  Jemme t t,  Ri cha r d  M i t o u ,  L l u i s  Homa r ,  Bérangè r e  Bon v o i s i n ,  
Stéphane  Fieve t,  A l a i n  Germa i n ,  Sy l va i n  Lhe rm i t e,  Serg i  Be l be l ,  An d r és  L i m a  (pour  Bonheur ?  
d’Emm a n u e l  Dar l e y  au  Théât re  du  V i eu x- Co l o m b i e r ,  pou r  Titus Andronicus de  Shakespea re  à Mad r i d  
et  procha i n em e n t  pou r  Les Joyeuses Commères de Windsor de  Shakespea re  à la  Sal le  Riche l i e u), et  les  
cho rég ra p hes  B lanca  L i,  An ne  Ma r t i n ,  Berna r d o  Mon t e t,  Ro land  Pet i t …  
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De  ses  rencon t r es  avec  di f f é re n t s  pei n t res  scénog r a phes,  dont  Gi l l es  A i l l a u d,  Edoua r d o  A r r o y o ,  
Berna r d  M i c he l ,  Luc i o  Fant i  naî t  une  comp l i c i t é  qu i  enr i c h i t  la  pale t te  de  son  exp ress i o n  dans  le  
tra i temen t  drama t u r g i q u e  de  ses  espaces  de  lum i è r e.  I l  consac re  une  part i e  de  ses  act i v i t és  à 
l’ense i g nem e n t  de  la  lum i è r e  et  à l’éc l a i r age  en  muséog ra p h i e

Jean-Marie Sénia, mus i q ue  or i g i na l e
Né  à Cons tan t i ne  (Algé r i e)  en  1947,  Jean-Ma r i e  Sénia  fai t  ses  études  au  conser va t o i r e  de  Strasbou r g ,  
pu is  à l’ A c adém i e  Franz  L isz t  de  We i m a r .  
I l  a  composé  plus  de  tro is  cents  mus i q ues  de  scène  pour  Jacques  Lassa l l e  (La  Locandiera, Les 
Estivants, Sal le  Riche l i e u),  Jean-Luc  Bou t t é  (Le Barbier de Séville, Lucrèce Borgia, Sal le  Ri che l i e u), 
Brun o  Bayen  (Le Chapeau de paille d’Italie, Sal le  Ri che l i e u),  Kar i ne  Sapo r ta  (Feu le music-hall), 
A l f r e d o  A r i as,  Ru f us,  An t o i n e  V i t e z,  Phi l i p p e  Ad r i e n,  Hanna  Schyg u l l a,  Ma r i e- Chr i s t i n e  Bar rau l t  et  
Roger  Vad i m .  
I l  a écr i t  plus  neu f  cents  mus i q ues  pour  la  télév i s i o n  et  le  cinéma,  trava i l l a n t  notamm e n t  pou r  Joyce  
Buñue l ,  Claude  Sante l l i ,  Jacques  Fansten,  Pier re  Bou t r o n,  Dan i e l  Janneau,  Rob i n  Dav i s,  Vé ra  
Bel m o n t ,  José  Gi o v an n i ,  Roge r  Vad i m ,  Euzhan  Palc y,  Abde l k r i m  Bah l o u l ,  M i c he l  K le i f h i ,  Franç o i s  
Luc i a n i ,  M i c he l  Fava r t,  Jacques  Ri ve t t e,  A la i n  Tanne r,  M i c he l  Sout t e r,  etc.
I l  accom pa g ne  égalemen t  en  imp r o v i sa t i o n  des  f i l m s  mue ts  dans  les  plus  grands  fest i v a l s  du  monde,  
donnan t  des  conce r ts  au  L i n c o l n  Cente r  de  New  Yo r k ,  au  Fest i v a l  du  fi l m  de  San  Franc i s c o,  au  
Fest i v a l  du  fi l m  de  Fin l a n de,  à  la  cinéma t hè q ue  de  Mun i c h ,  au  Musée  d’O rsa y,  auM usée  d’A r t  
mode r n e  de  New  Yo r k  et  théât re  Me t r o p o l i t a i n  de  Palerme.
I l  a écr i t  des  chansons  pour  Yves  Mo n t a n d,  Geo rges  Mous t a k i ,  Ru f us,  Jean-Roge r  Causs i m o n ,  Hanna  
Schyg u l l a  pou r  qu i  i l  a  conçu  toutes  les  mus i q ues  du  réc i ta l  Quel que soit le songe et  Protocole de 
rêves (Rome  2003), An d r é  Dusso l i e r  pou r  son  disque  La Sensible. I l  a m is  en  scène  Les Tourlourous au  
TEP,  Là-haut à l’Opé ra  de  Rouen.  Dern i è r em e n t ,  i l  a écr i t  la  mus i q ue  et  mis  en  scène  L’Homme rêvé, 
un  spectac l e  mus i ca l  pou r  Ma r i e- Chr i s t i n e  Bar rau l t  présenté  aux  Bou f f e s  du  No r d  en  novem b r e  2001.  I l  
a  écr i t  pou r  Ka r i n e  Sapo r ta  les  mus i q ues  Feu le music-hall en  2004.  I l  co l l ab o r e  éga leme n t  chaque  
année  aux  Lec t u r es  en  Ar l es  pour  Ac tes-Sud.
Jean-Ma r i e  Sénia  est  pro f esseu r  au  TNS,  a reçu  hui t  nom i n a t i o n s  au  7  d’o r,  Cheva l i e r  des  A r t s  et  des  
Let t r es,  Pr i x  SAC D ,  Pr i x  du  pub l i c  et  Pr i x  spéc ia l  du  Jury  du  Fest i v a l  inter na t i o n a l  mus i q ue  et  cinéma  
d’ A u x e r r e  en  2003,  men t i o n  spéc ia l e  du  Jury  du  Fest i v a l  de  Lucho n.  

Cécile Bon, cho rég ra p h i e
Danseuse  de  forma t i o n  contem p o r a i n e,  Céc i l e  Bon  prat i q ue  aussi  la  danse  baroque,  les  claque t t es,  les  
danses  de  bal,  la  mus i q ue …  Tou t  d’abo r d  danseuse  dans  le  groupe  de  Mu r i e l  Jaër,  el le  crée  
para l l è l eme n t  ses  prop res  cho rég ra ph i e s.Com m e  chorég ra p he,  el le  trava i l l e  pou r  le  théât re,  l’opé ra  et  
le  cinéma,  notam me n t  avec  Ana t o l y  Vass i l i e v,  Yo usse f  Chah i n e,  Ma t t h i as  Lang h o f f ,  Jorge  La ve l l i ,  
M i c h e l  D i d y m ,  Franço i s  Ber reu r ,  Guy  Fre i xe,  Lau re n t  La f f a g ue,  D i d i e r  Bezace,  Franço i s  Chat t o t,  
Ir i na  Broo k,  Her v é  Pier re,  Irène  Bonnau d,  Pier re  Meu n i e r ,  Den i s  Poda l y d ès,  Jean-Paul  Wenze l …

Véronique Nguyen, maqu i l l a ges  et  co i f f u r 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 bée,  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 isé  les  
maqu i l l a ges  et  la  pro t hèse  du  nez  de  Cyrano de Bergerac à  la  Coméd i e- França i se,  et  trava i l l é  avec  
Dan  Jemme t t  pou r  sa  mise  en  scène  des  Précieuses ridicules de  Mo l i è r e  au  Théât re  du  V i eu x-
Co l om b i e r  et  cel l e  de  La Grande magie d’Edua r d o  De  Fi l i p p o  Sal le  Ri che l i e u.
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L’Avare
La  dist r i b u t i o n ,  la  troupe

Ne  sont  men t i o n n és,  dans  les  biog rap h i es  des  coméd i e ns  du  spec tac le,  que  que lq ues  rô les  majeu rs  qu’ i l s  ont  
tenus  dans  les  tro is  théât res  de  la  Coméd i e- França i se.  Pou r  de  plus  amp les  in fo r m a t i o n s,  
nous  vous  engageo ns  à  consu l te r  not re  site  Inte r ne t  :  www.comedie-francaise.fr / rubr i q ue  
la  troupe.

Dominique Constanza, Fros i ne
Ent rée  à  la  Coméd i e- França i se  le  1 er novem b r e  1973,  Dom i n i q u e  Constanza  en  dev i en t  la  465 e 

soc ié ta i r e  le  1 er janv i e r  1977.
Dern i è r em e n t ,  el le  a inter p r é té  Mé l a n i e  Laro c he  dans  Les Temps difficiles de  Bou r d e t ,  m ise  en  scène  
de  Jean-Claude  Beru t t i ,  la  signo ra  Assun ta  La  Bel l a  dans  Les Grelots du fou de  Pi rande l l o,  mise  en  
scène  de  Claude  Stra tz,  Ma r i e- Jeanne  Clar k  dans  Bouli redéboule de  Fabr i ce  Me l q u i o t ,  m ise  en  scène  
de  Phi l i p p e  Lag r ue,  Ag r i p p i n e  dans  Britannicus de  Rac i ne,  mise  en  scène  de  Br i g i t t e  Jaques-
Wa j em a n,  la  Duchesse  d’A l b u q u e r q ue  dans  Ruy Blas d’H u g o,  mise  en  scène  de  Br i g i t t e  Jaques-
Wa j em a n,  l’ I n f i r m i è r e  dans  Une visite inopportune de  Cop i,  m ise  en  scène  de  Lu kas  Hem l e b,  Lad y  
Ut te r w o o d  dans  La  Maison des cœurs brisés de  Shaw,  mise  en  scène  de  M i c he l  Dubo i s,  Ma r t he  
Pacare l  dans  Chat en poche de  Feydeau,  m ise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  Cla i r e  dans  Les Bonnes de  
Genet,  mise  en  scène  de  Phi l i p p e  Ad r i e n,  Eur y d i c e  dans  Suréna de  Corne i l l e,  m ise  en  scène  d’A n ne  
De l bée.

Christian Blanc, Ma î t r e  Simo n  et  le  Comm i ssa i r e
Ent ré  à  la  Coméd i e- França i se  le  8  janv i e r  1990,  Chr i s t i a n  B lanc  en  dev i en t  le  501 e soc ié ta i r e  le  1 er  

janv i e r  2000.  
I l  a notamm e n t  inter p ré té  Consp i r a t eu r ,  M.  de  Kôn i g s be r g , 2 e Nob l e,  Mag i s t r a t,  Stan is l as  Lecz i n s k y ,  
un  conse i l l e r ,  Rensk y  et  le  Comm a n d a n t  du  nav i re  dans  Ubu roi d’ A l f r e d  Jarr y,  mise  en  scène  de  
Jean-Pier re  V i n c en t  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  al te rnance  du  2 ju i n  à ju i l l e t  2010), le  roi  de  Bav i è re,  
un  am i  de  Fantas i o  et  le  Tai l l e u r  dans  Fantasio de  Musse t,  mise  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès  (repr ise  
Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  du  19  fév r i e r  au  2 mai  2010), V i n c en t i o  dans  La Mégère apprivoisée de  
Shakespea re,  mise  en  scène  d’Os ka r as  Ko rš un o v as,  Barb i e r,  D iab l e,  Poète,  Juge  et  Cou r t i san,  
Coméd i e n  dans  Vie du grand dom Quichotte et du gros Sancho Pança d’ A n t o n i o  José  da  Si l v a,  mise  
en  scène,  mise  en  mar i o n ne t t es  et  costumes  d’Ém i l i e  Va la n t i n ,  An t o n i o  dans  Le Mariage de Figaro de  
Beauma r c ha i s  mis  en  scène  par  Chr i s t o p he  Rauc k  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  al te rnance  du  1 er au  18  
ju i l l e t), Mo ns i e u r  Purgon  et  Mo ns i e u r  D ia f o i r u s  dans  Le Malade imaginaire de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  
de  Claude  Strat z,  Lu j a n,  Gomez  Man r i q u e  et  un  vi l l a geo i s  dans  Pedro et le commandeur de  Lope  de  
Vega,  m ise  en  scène  d’Oma r  Por ras,  Don  Gomès  et  du  Com t e  dans  Le Cid de  Corne i l l e,  m ise  en  scène  
de  Br i g i t t e  Jaques-Wa j em a n,  Cu i g y ,  cadet,  préc ieu x  dans  Cyrano de Bergerac de  Rostand,  m ise  en  
scène  de  Den i s  Poda l y d ès  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  du  17  jui n  au  25  jui l l e t  2010), 
Luc r èce,  M.  Bahys  dans  Molière/Lully de  Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  Jean-Ma r i e  V i l l é g i e r  et  Jonathan  
Duve r g e r ,  le  Loup  dans  Fables de La Fontaine mise  en  scène  de  Bob  W i l s o n,  Tuba l  et  le  Duc  de  
Ven i se  dans  Le Marchand de Venise de  Shakespea re,  m ise  en  scène  d’A n d r e i  Serban,  le  Ma r q u i s  del  
Basto  et  le  Com t e  de  Campo r ea l  dans  Ruy Blas de  V i c t o r  Hugo,  m ise  en  scène  de  Br i g i t t e  Jaques-
Wa j em a n,  A r gan t e  dans  Les Fourberies de Scapin de  Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  Jean-Lou i s  Beno i t .  

Denis Podalydès, Harpag o n
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.  
Dern i è r em e n t ,  il  a interp r é t é  Calo ge r o  D i  Spel ta  dans  La Grande Magie de  De  Fi l i p p o,  mise  en  scène  
de  Dan  Jemme t t  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  alternan ce  du  7  octob r e  2009  au  17  janv i e r  2010), 
Ma tam o r e  dans  L’Illusion comique de  Corne i l l e,  m ise  en  scène  de  Gal i n  Stoev  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  
en  alte rnan ce  du  2  mars  au  31  mai  2010),  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,  m is  en  scène  par  lui-même  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  alte rnan ce  du  17  
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ju i n  au  25  jui l l e t  2010), Pédr i l l e  dans  Figaro divorce d’Ödö n  von  Ho r v á t h,  m ise  en  scène  de  Jacques  
Lassa l l e  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  du  26  septem b re  2009  au  7 fév r i e r  2010), le  Cheva l i e r  
dans  Il  campiello  de  Go l d o n i ,  m ise  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e,  Phi l i s te  dans  Le Menteur  de  
Corne i l l e,  mise  en  scène  de  Jean-Lou i s  Beno i t ,  For t u na t o v  dans  La Forêt d’Os t r o v s k i ,  mise  en  scène  
de  Pio t r  Fomen k o ,  Platon o v  dans  Platonov de  Tche k h o v ,  mise  en  scène  de  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  d’A n d r é  W i l m s,  Do ra n t e  dans  Le Menteur de  
Corne i l l e,  m ise  en  scène  de  Jean-Lou i s  Beno i t ,  Don  César  de  Bazan  dans  Ruy Blas de  V i c t o r  Hug o,  
m ise  en  scène  de  Br i g i t t e  Jaques-Wa j em a n,  le  Prés i den t,  le  Sans-Tra va 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  Geor g  Büchne r,  mise  en  scène  de  Ma t t h i as  Langh o f f ,  
Éraste  et  l'Exem p t  dans  Monsieur de Pourceaugnac de Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  Phi l i p p e  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,  mise  en  scène  de  Ni c o l as  Lo r m eau,  A l ces te  
dans  Le  Misanthrope de  Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  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 ise  en  scène  de  Jean-Lou i s  Beno i t .
I l  a  m is  en  scène  Sal le  Ri che l i e u,  Cyrano de Bergerac de  Rostand,  créat i o n  en  2006  et  Fantasio de  
Musse t  présenté  en  2009.  

Jérôme Pouly, Ma î t r e  Jacques
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.  
Dern i è r em e n t ,  il  a interp r é t é  Ger vas i o  Penna  et  Grego r i o  D i  Spel ta,  frère  de  Cal oge r o  D i  Spel ta  dans  
La Grande Magie de  De  Fi l i p p o,  mise  en  scène  de  Dan  Jemme t t  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  
du  7  octob re  2009  au  17  janv i e r  2010), Carbon  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  
du  17  ju i n  au  25  ju i l l e t  2010), Géron i m o  dans  Le Mariage forcé de  Mo l i è r e,  mis  en  scène  de  Pier re  
Prad i nas  (repr ise  au  Stud i o- Théât re  du  27  ma i  au  1 1  jui l l e t  2010),  Grum i o  dans  La  Mégère 
apprivoisée de  Shakespea re,  mise  en  scène  d’Os ka r as  Ko r šu n o v a s,  Le  2 e 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  de  Jacques  Lassa l l e  (repr ise  
Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  du  26  septem b r e  2009  au  7 fév r i e r  2010), Anz o l e t t o  dans  Il campiello de  
Go l d o n i ,  mise  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e,  M ons 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,  mise  en  scène  de  Claude  Stra tz,  Fi f i  la  Be l l a  dans  Les Grelots du fou 
de  Pi rande l l o ,  mise  en  scène  de  Claude  Strat z,  Oss i p  dans  Platonov  de  Tche k h o v ,  m ise  en  scène  de  
Jacques  Lassa l l e,  Mess i re  Tob y  Rot o t o  dans  La Nuit des rois de  Shakespea re,  mise  en  scène  d’A n d r z e j  
Sewe r y n,  Va te l i n  dans  Le Dindon de  Feydeau,  mise  en  scène  de  Lu kas  Hem l eb,  Dumas  dans  Ah, vous 
voilà Dumas ?! mise  en  scène  d’ A l a i n  Pra l on,  Pier r o t  et  le  Spect re  dans  Dom Juan de  Mo l i è r e,  mise  en  
scène  de  Jacques  Lassa l l e,  Sganare l l e  dans  L’École des maris de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  de  Th ie r r y  
Hanc i sse,  Lub i n  dans  George Dandin de  Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  Cathe r i ne  H iege l .

Pierre Louis-Calixte, La  Flèche
Ent ré  à  la  Coméd i e- França i se  le  21  septem b r e  2006,  Pier re- Lou i s  Cal i x t e  a  inter p ré té  dern i è rem e n t  
Consp i r a te u r,  Ancê t re  et  Cot i ce  dans  Ubu roi de  Jarr y,  m ise  en  scène  de  Jean-Pier re  V i n c en t  (repr ise  
Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  du  2 jui n  à jui l l e t  2010), D i c k  dans  L’Ordinaire de  M i c he l  V i n a v e r ,  m ise  
en  scène  de  M i c he l  V i na v e r  et  Gi l o ne  Brun,  Le  Bre t  dans  Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,  
m ise  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  du  17  ju i n  au  25  jui l l e t  2010), 
le  3 e Douan i e r  et  le  Cl ien t  dans  Figaro divorce d’Ödö n  von  Ho r v á t h,  m ise  en  scène  de  Jacques  
Lassa l l e  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  alternan ce  du  26  septem b re  2009  au  7  fév r i e r  2010),  une  
compag ne  de  la  Rei ne  dans  Les Métamorphoses, La  petite dans la forêt profonde de  Phi l i p pe  
M i n y a na,  mise  en  scène  de  Ma r c i a l  D i  Fonzo  Bo,  Lou i s  dans  Juste la fin du monde de  Laga r ce,  m ise  
en  scène  de  M i c he l  Rask i n e  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  alternan ce  du  26  octob r e  2009  au  3  janv i e r  
2010),  Tran i o  et  un  vale t  dans  La Mégère apprivoisée de  Shakespea re,  m ise  en  scène  d’Oska r as  
Ko r šu n o v as,  Fron t i n  dans  Les Sincères de  Ma r i v a u x ,  m ise  en  scène  de  Jean  L ie r m i e r ,  Cléan te  dans  la  
tour née  du  Tartuffe de  Mo l i è r e,  m ise  en  scène  de  Ma r ce l  Bozon ne t,  Sabl o n,  l’un  des  huiss ie rs  dans  Le 
Retour au désert de  Berna r d- Ma r i e  Ko l t ès,  m ise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e.  
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Serge Bagdassarian, Anse l m e
Serge  Bagdassa r i an  est  ent ré  comme  pens i o n na i r e  dans  la  troupe  de  la  Coméd i e- França i se  le  18  
janv i e r  2007.
I l  y  a inter p ré té  Père  Ubu  dans  Ubu roi de  Jarr y,  mise  en  scène  de  Jean-Pier re  V i n c en t  (repr ise  Sal le  
Riche l i e u  en  al te rnance  du  2 jui n  à jui l l e t  2010), Fr ise-Pou l e t,  M.  Richa r d  et  le  Doc te u r  Vene l l e  dans  
Fanny  de  Pagno l ,  mise  en  scène  d’ I r ène  Bonnau d,  Mo ns i e u r  de  Chéru b i n  dans  Figaro divorce 
d’Öd ö n  von  Ho r v á t h,  m ise  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  alternan ce  du  26  
septem b re  2009  au  7 fév r i e r  2010), i l  a joué   égalemen t  dans  Douce vengeance et autres skeches de  
Hano k h  Lev i n,  mise  en  scène  de  Gal i n  Stoev,  dans  le  spectac l e  Pensées de Jacques Copeau di r i gé  par  
Jean-Lou i s  Hou r d i n ,  Cabaret des mers di r i gé  par  Sy l v i a  Bergé  au  Stud i o- Théâ t re,  il  a  interp r é t é  le  
Vo i s i n  dans  Pour un oui ou pour un non de  Natha l i e  Sarrau te,  m ise  en  scène  de  Léon i e  Simaga,  
Jode le t  et  Du  Cro i s y  dans  Les Précieuses ridicules de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  de  Dan  Jemme t,  le  Fi ls  
dans  La Festa de  Spi r o  Scim o n e,  m ise  en  scène  de  Gal i n  Stoev.  

Marie-Sophie Ferdane, Ma r i a ne
Ma r i e- Soph i e  Ferdane  est  entrée  comme  pens i o n na i r e  dans  la  troupe  de  la  Coméd i e- França i se  le  23  
avr i l  2007.
El le  a  inter p r é té  Herm i a ne  dans  La Dispute de  Ma r i v a u x ,  mise  en  sècne  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  une  
Égyp t i e n ne  dans  Le Mariage forcé de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  de  Pier re  Prad i nas  (repr ise  au  Stud i o-
Théât re  du  27  mai  au  1 1  ju i l l e t  2010),  le  rôle- ti t re  dans  Fanny  de  Ma r ce l  Pagno l ,  mise  en  scène  
d’ I r ène  Bonnau d,  Cél i m è ne  dans  Le Misanthrope de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  de  Lu kas  Hem l eb  et  a 
égalemen t  joué  dans  le  spectac l e  Pensées de Jacques Copeau di r i gé  par  Jean-Lou i s  Hou r d i n .

Benjamin Jungers, Cléan te
Ent ré  à la  Coméd i e- França i se  le  2 mai  2007,  Ben j am i n  Junge rs  a inte rp r é té  Boug r e l as  dans  Ubu roi de  
Jarr y,  mise  en  scène  de  Jean-Pier re  V i n ce n t  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  alternan ce  du  2  ju i n  à  ju i l l e t  
2010), Azo r  dans  La Dispute de  Ma r i v a u x ,  mise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e,  le  jeune  Ro i  et  le  f i l s  du  
jeune  Ro i  dans  Les Métamorphoses, La petite dans la forêt profonde de  Phi l i p p e  M i n y a n a  d’ap rès  
Ov i d e  mise  en  scène  de  Ma r c i a l  D i  Fonzo  Bo,  Chéru b i n  dans  Le Mariage de Figaro de  Beauma r c ha i s,  
m ise  en  scène  de  Chr i s t o p he  Rauc k  (repr ise  Sal le  Riche l i e u  en  al te rnance  du  1 er au  18  ju i l l e t)  et  
B i o nde l l o  dans  La  Mégère apprivoisée  de  Shakespea re,  mise  en  scène  d’Oska r as  Ko r šu n o v a s.  
Ben j am i n  Junge rs  a écr i t  et  m is  en  scène  un  tex te  présen té  à l’occas i o n  d’une  car te  blanc he  au  Théât re  
du  V ie u x- Co l om b i e r  en  décemb r e  2008.

Stéphane Varupenne, Va l è r e
Ent ré  à  la  Coméd i e- França i se  le  5  mai  2007,  Stéphane  Var u pen ne  a  inter p r é té  Lad i s l as,  Le  Peup l e  
dans  Ubu roi de  Jarr y,  mise  en  scène  de  Jean-Pier re  V i n ce n t  (repr ise  Sal le  Ri che l i e u  en  alte rnan ce  du  
2 ju i n  à ju i l l e t  2010), Mes r i n  dans  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,  A rm a n d  
dans  Le Voyage de monsieur Perrichon de  Lab i c he,  mise  en  scène  de  Jul i e  Broc hen,  Ma r i u s,  le  
Facteu r  et  le  Par i s i en  dans  Fanny de  Ma r ce l  Pagno l ,  mise  en  scène  d’ I rène  Bonnau d,  le  Jour na l i s t e  
dans  Trois hommes dans un salon  d’ap rès  l’ i n te r v i e w  de  Bre l- Brassens-Fer ré  par  Franço i s- René  
Cr i s t i a n i ,  mise  en  scène  d’A n ne  Kess le r,  le  Che f  de  choeu r  et  Gu i l l o t  dans  Le Retrait, Gau th i e r  dans  
Mahuet, le  Cheva l  dans  Le Gentilhomme et Naudet dans  le  spectac l e  Une confrérie de farceurs d’ap rès  
l’ant h o l o g i e  Les Farces, Moyen Âge et Renaissance, édi t i o n  et  traduc t i o n  Berna r d  Fai v r e,  di r i gé  par  
Franço i s  Chat t o t  et  Jean-Lou i s  Hou r d i n .

Suliane Brahim, Él i se
Ent rée  à la  Coméd i e- França i se  le  7 ma i  2009,  Sul i ane  Brah i m e  y  inter p r è te  son  prem i e r  rô le  avec  Él i se  
dans  L’Avare.
En  1996,  para l l è l em e n t  à des  études  à l’ I ns t i t u t  des  langues  or ien ta l es  de  Par is,  el le  joue  Le Fusil de 
chasse de  Yasush i  Inoué  à  la  Coméd i e  de  Sain t- Ét ien ne  dans  une  mise  en  scène  de  Ma r t i n e  Log i e r.  
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El le  intèg re  l’E NS A T T  en  1998  où  el le  trava i l l e  notam me n t  auprès  de  Jerzy  K l es y k  qui  la  di r i ge ra  en  
2000  dans  Les Possibilités d’H o w a r d  Bar ke r  m ises  en  scène  au  Théâ t re  de  la  Tempê t e.  La  même  
année,  el le  inter p rè te  le  rôle  de  Ma r i e  dans  Le retour au désert de  Berna r d- Ma r i e  Ko l t ès,  sous  la  
di rec t i o n  de  Th ie r r y  de  Peret t i  au  Théât re  de  la  Bast i l l e.  En  2003,  el le  joue  An gé l i q u e  dans  la  m ise  en  
scène  du  Malade imaginaire de  Mo l i è r e  par  Phi l i p pe  Ad r i e n.  Par  la  sui te,  el le  trava i l l e,  à  plus i eu rs  
repr i ses,  sous  la  di rec t i o n  de  Jeanne  Cham pa g ne,  Hen r y  Ronse  et  Jacques  K raeme r.  En  2007,  el le  
inter p r è te  Le Gars de  Ma r i n a  Tsve tae va,  spectac l e  mis  en  scène  par  V la d i m i r  Panko v  au  Cen t re  
Me ye r h o l d  de  Mos co u.  En  janv i e r  2009,  el le  joue  dans  Jean la Chance de  Ber t o l t  Brec h t  au  Théâ t re  
de  la  Bast i l l e  m is  en  scène  par  Franço i s  Orson i .  Au  cinéma,  el le  a trava i l l é  sous  la  di rec t i o n  de  Yann  
Pique r  dans  Le Voyage en Inde et  de  Cla i r e  Deve rs  dans  Les Marins perdus.

Et  les  élèves  coméd i e ns

Camille Blouet, Dame  Claude  
Ap rès  tro i s  ans  au  Cou rs  Flo ren t  en  para l l è l e  d'une  hypo k h â g n e  sui v i e  d'une  l icence  de  Let t r es,  
Cam i l l e  B l o ue t  intèg re  le  Conse r va t o i r e  nat i o na l  supér i eu r  d'ar t  drama t i q u e  en  2006.  El le  y  sui t  alors  
success i vem e n t  les  classes  de  Dom i n i q u e  Va la d i é,  An d r ze j  Sever y n,  Dan i e l  Mesgu i c h  et  Jean-Dam i e n  
Barb i n.  Au  détou r  d'une  aud i t i o n ,  el le  cro i se  entre  temps  la  route  d'Édoua r d  Baer  qu i  l'emba r q ue  dans  
sa  troupe  pour  deux  de  ses  spectac l es  à Par is  et  sur  les  routes  de  France  (Le Grand Mezze, Théâ t re  du  
Rond- Poin t  ;  La Folle et Véritable Vie de  Lu i g i  Pr i zzo t i ,  La  Ciga l e,  Fo l i es  Bergè res)  et  la  mène ra  
jusqu'au  plateau  de  la  Cérém o n i e  des  Mo l i è r es  où  el le  sera  char gée  d'assu re r  l'an i ma t i o n .  

Christophe Dumas, Br i n da v o i n e
Depu i s  2006,  Chr i s t o p he  Dumas  est  élève  au  Conse r va t o i r e  nat i ona l  supér i eu r  d’ar t  drama t i q u e  de  
Par is,  prom o t i o n  2009  (Classes  d’ A n d r z e j  Sewe r y n,  Dom i n i q u e  Va l ad i é,  Dan i e l  Mesgu i c h). 
Aupa ra v a n t ,  i l  a  sui v i  le  cursus  du  Cou rs  Flo ren t  avec  Ka t i a  Lew k o w i c z ,  An t o n i a  Ma l i n o v a,  Beno î t  
Gu i be r t  et  Chr i s t o p he  Garc i a  après  avo i r  fai t  le  conser va t o i r e  de  Me t z  avec  Co le t t e  A l l è g r e.  Au  
théât re,  i l  a joué,  entre  autres,  dans  Les Deux Nobles Cousins de  Shakespea re  m ise  en  scène  de  Sara  
L l o r ca  ;  Parcours dans l’oeuvre de Svetlana Alexievitch adapta t i o n  et  m ise  en  scène  de  Stéphan i e  
Lo ï k ,  Madame K. de  Noë l l e  Renaude,  m ise  en  scène  de  De l p h i n e  Piard,  La Nuit de Madame Lucienne 
de  Cop i  m ise  en  scène  de  Ma r i o  Gonza l es,  Eva Peron de  Cop i  m ise  en  scène  d’E r i k a  Gu i l l o u z o u i c ,  
Boucha Ventris farces  méd ié va l es  mise  en  scène  de  Vanasa y  Kham p h o m m a l a  - fest i v a l  of f  av i gn o n  
2008  -, La Mouette de  Tche k h o v  m ise  en  scène  d’ A n t o i n e  Ma t h i e u,  Tambours dans la nuit de  Brech t  
m ise  en  scène  de  Sara  L l o r ca,  Mission to Mars 2031 adapté  par  Ol i v i e r  Charasson,  Percolateur blues 
de  Fabr i c e  Me l q u i o t  m ise  en  scène  de  Jul i e t te  Tresanan i  - fest i v a l  of f  avi g n o n  2007,  Le vif saisit le 
mort écr i t  et  mise  en  scène  de  Fabi en  Fenet.  Au  cinéma,  i l  a  joué  dans  Les Aristos de  Char l o t t e  de  
Tur c k he i m ,  Le Cri de  Patr i ce  Pey ras.

Florent Gouëlou, La  Me r l u c he
Ti t u l a i r e  d'un  bac  Théât re  passé  en  2003  au  Ly cée  Mo l i è r e,  Flo ren t  Gouë l o u  passe  un  an  au  cours  
pr i v é  Vé ro n i q u e  No r de y  (Paris  10 e), puis  étud i e  deux  ans  auprès  de  Bruno  Wac re n i e r  au  conse r va t o i r e  
mun i c i p a l  Gab r i e l  Fau ré  (Paris  5 e). Para l l è l em e n t ,   i l  a  joué  Trep l e v  dans  La Mouette de  Tche k h o v ,  
m is  en  scène  par  Grégo r y  Beno i t  pou r  la  Compa g n i e  Les  Yeu x  Grand  Ouve r t s,  à An ne c y.  En  octob re  
2006,  i l  est  reçu  à l'Éco l e  de  la  Coméd i e  de  Sain t  Ét ienne.  Sous  la  di rec t i o n  de  Jean-Claude  Beru t t i  et  
de  Franço i s  Ranc i l l a c,  i l  joue  régu l i è rem e n t  en  mi l i e u  sco la i r e  des  « pet i tes  formes  »  à  deux  
personnages.  En  jui n  2008,  i l  joue  dans  Cromedeyre-le-vieil de  Jules  Roma i n ,  mis  en  scène  par  Jean-
Claude  Beru t t i  à la  Coméd i e  de  Sain t  Ét ienne.  En  jui n  2009,  le  cursus  de  forma t i o n  se term i ne  avec  les  
représen ta t i o ns  de  Kukuga mélancolique système 10,  un  chan t i e r  théât re  de  quat re  mo i s  sous  la  
di rec t i o n  de  Jean-Paul  De l o r e,  au  Théât re  Par is-V i l l e t t e,  pu is  à And ré z i e u x  Bou t héo n.  Au  cours  de  ces  
tro i s  années  de  forma t i o n ,  il  a  trava i l l é  sous  la  di rec t i o n  de  di ve rs  inter ve nan ts,  tels  que  Jean-Ma r i e  
V i l l é g i e r ,  Jean-Claude  Du ran d,  Ma r i e- Franço i se  Aud o l l e n t  et  Goe f f r o y  L i d v a n.
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Renaud Triffault, le  Cle rc
Or i g i n a i r e  de  Cham pa g ne- Ar den nes,  Renaud  Tr i f f a u l t  a  décou ve r t  le  théât re  au  lycée  avec  l'op t i o n  
A r t s  Drama t i q u es,  peu  de  temps  après  son  bacca lau r éa t,  i l  par t  vi v r e  à Par is  où  i l  sui t  di f f é r e n t s  cou rs  
pendan t  quat re  ans  : le  Cou rs  Flo ren t,  le  Conse r va t o i r e  du  10 e arrond i ssemen t ,  pu is  le  Conse r va t o i r e  du  
5 e arrond i ssemen t .  En  para l l è l e,  i l  joue  dans  une  créat i o n  jeune  pub l i c  La Belle au bois dormant 
adaptée  de  Gr i m m  et  de  Coc teau  et  mise  en  scène  par  Geo rges  Béco t  ; une  créat i o n  de  Cla i r e  Soph i e  
Beau  Ce qu'ils en disent (Cie  "Les  autres  et  compag n i e") ; La Mouette de  Tche k h o v  mise  en  scène  par  
Grégo r y  Beno i t  (Cie  Les  Yeu x  Grand  Ouve r t s). Il  anime  égalemen t  des  stages  de  théât re  et  de  conte  en  
y  créan t  des  spectac l es  avec  des  enfan t s.  Puis,  i l  intèg re  l'Epsad  à L i l l e  (école  di r i gée  par  Stuar t  Seide) 
en  octob r e  2006  et  y  reste  tro i s  ans.  En  ju i n,  il  a  joué  dans  Quel est l'enfoiré qui a commencé le 
premier ? de  De jan  Duk o v s k i ,  mise  en  scène  de  Stuar t  Seide,  présen té  au  CD N  de  Mo n t r e u i l  ains i  
qu'au  Théât re  du  No r d  à L i l l e.
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Air France, partenaire fidèle de la Comédie-Française

Par is,  le  25  jui n  2009

Dans  le  cadre  de  la  saison  2009-2010,  A i r  France  a  cho is i  d’appo r t e r  son  sout i en  à  L’Avare      de  
Mo l i è r e,  m is  en  scène  par  Cathe r i n e  H iege l  et  prog r am m é  sur  la  scène  de  la  Sal le  Ri che l i e u  à part i r  du  19  
septem b re  2009.

La  Compa g n i e  perme t  à  la  Coméd i e- França i se,  aux  coméd i e ns  de  la  troupe,  aux  équi pes  art is t i q u es,  
adm i n i s t r a t i v e s  et  techn i q u es,  de  voyage r  par tou t  dans  le  monde,  notam me n t  lors  de  ses  nomb r euses  
tour nées  en  France  et  à l’ét ran ge r .

A i r  France  est  par tena i re  de  la  Coméd i e- França i se  depu i s  ma i n te nan t  plus ieu rs  saisons.               

Pour plus d’informations, contactez :

AIR  FRANCE

Serv i ce  de  presse
Véronique Brachet
Responsable du Service de Presse
T 01  41  56  56  00

COMÉDIE- FRANÇAISE

Claire Gannet
Déléguée au mécénat et aux relations avec les entreprises
T 01  44  58  15  56

17



Saison 2009/2010 des trois salles de la Comédie-Française 

La  Coméd i e- França ise  au  Théât re  Ma r i g n y
Partage de midi de  Pau l  Claude l ,  mise  en  scène  d’Y v es  Beaunesne,  du  1 1  septemb r e  au  3 octob r e  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

L’Avare de  M o l i è r e,  m ise  en  scène  de  Cathe r i n e  H iege l ,
du  19  septemb r e  2009  au  21  fév r i e r  2010

Figaro divorce d’Ödö n  von  Hor vá t h,  m ise  en  scène  de  Jacques  Lassa l l e,  
du  26  septemb r e  2009  au  7 fév r i e r  2010

La Grande Magie d’Edua r d o  De  Fi l i p p o,  mise  en  scène  de  Dan  Jemme t t ,  
du  7 octob re  2009  au  17  janv i e r  2010

Juste la fin du monde de  Jean-Luc  Laga r c e,  m ise  en  scène  de  M i c h e l  Rask i ne,  
du  26  octob re  2009  au  3 janv i e r  2010

Les Joyeuses Commères de Windsor de  Shakespea re,  m ise  en  scène  d’A n d r é s  L i m a
du  5 décem b r e  2009  au  2 ma i  2010

Mystère bouffe de  Dar i o  Fo,  m ise  en  scène  de  Mu r i e l  Ma ye t t e
du  13  fév r i e r  au  19  ju i n  2010

Fantasio d’A l f r e d  de  Musse t,  mise  en  scène  de  Den i s  Poda l y dès
du  19  fév r i e r  au  2 ma i  2010

L’Illusion comique de  Pier r e  Cor ne i l l e,  mise  en  scène  de  Gal i n  Stoev
du  2 mars  au  31  ma i  2010

Les Oiseaux d’A r i s t o p h a ne,  m ise  en  scène  de  Luca  Ronco n i
du  10  avr i l  à ju i l l e t  2010

Les Trois Soeurs d’A n t o n  Tchek h o v ,  m ise  en  scène  d’A l a i n  Franço n
du  22  mai  à ju i l l e t  2010

Ubu roi d’A l f r e d  Jarr y,  mise  en  scène  de  Jean-Pier r e  V i n ce n t
du  2 ju i n  à ju i l l e t  2010

Cyrano de Bergerac d’Edm o n d  Rostand,  mise  en  scène  de  Den i s  Poda l y d ès
du  17  ju i n  au  25  ju i l l e t  2010

Le Mariage de Figaro de  Beauma r c h a i s,  m ise  en  scène  de  Chr i s t o p h e  Rauck
du  1er  au  18  ju i l l e t  2010

PROPOS I T I O N S

Les  27  septemb r e,  4, 1 1,  18,  25  octob re,  14,  21,  28  mars,  18,  25  avr i l  à 1 1 h,  Visites-spectacles du  coméd i e n  N i c o l as  Lo rm eau  
Et sous le portrait de Molière… un gobelet en plastique.

Le  24  novem b r e  à 20h30,  soirée de lecture, Les  Mo ns t r es.  

Dans  le  cadre  des  Lectures d’acteurs avec  Le Monde des livres.
Le  12  octob re  à 18h,  Michel Favory l i ra  Appelez-moi par mon prénom de  N i na  Bou r ao u i . 
Le  14  décemb r e  à 18h,  Alexandre Pavloff l i ra  Mort d’un jardinier de  Luc i e n  Suel . 
Le  13  avr i l  à 18h,  Clotilde de Bayser (en cours  de  prog ram m a t i o n ). 
Le  7 ju i n  à 18h,  Hervé Pierre l i ra  Zone de  Ma t h i as  Énar d . 

Le  1 er ju i n  à 20h30,  soirée René Char –  Albert Camus. 

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

Quatre pièces (Amour et piano / Un monsieur qui n’aime pas les monologues / Fiancés en herbe / Feu la mère de Madame) 
de  Geor ges  Feydeau , mises  en  scène  de  Gian  Manue l  Rau
du  23  septemb r e  au  25  octob re  2009

Les affaires sont les affaires d’Oc ta ve  M i r bea u,  mise  en  scène  de  Ma r c  Paqu ien
du  18  novem b r e  2009  au  3 janv i e r  2010
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Paroles, pas de rôles / vaudeville, tg  ST A N ,  De  Koe,  D isc o r d i a
du  20  janv i e r  au  28  fév r i e r  2010

Les Naufragés de  Guy  Z i l be r s t e i n,  m ise  en  scène  d’A n n e  Kess l e r
du  24  mars  au  30 avr i l  2010

La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute de  Pier r e  Desp r o ges , mise  en  scène  d’A l a i n  Leng l e t  et  Ma r c  Fayet,  du  5 
au  16  mai  2010

La Folie d’Héraclès d’Eu r i p i d e,  m ise  en  scène  de  Chr i s t o p h e  Perton
du  28  mai  au  30 ju i n  2010

PROPOS I T I O N S

Le  3 octob re  à 16h,  portrait d’acteur, consac ré  à Ro land  Ber t i n.

Le  17  octob re  à 16h,  carte blanche à Sy l v i a  Bergé .
Le  21  novem b r e  à 16h,  portrait de métier, consac ré  aux  cost um i es r .

Le  5 décemb r e  à 16h,  portrait d’acteur, consac ré  à Cathe r i n e  Sal v i a t.

Les  10,  1 1,  12  décemb r e  et  4, 5, 6 fév r i e r  à 18h30,  intermèdes littéraires Stanislavski.
Le  19  décemb r e  à 15h  et  16h30,  carte blanche à Serge  Bagdassa r i a n.
Le  30  janv i e r  à 16h,  portrait d’acteur, consac ré  à Gisè le  Casadesus.
Le  13  fév r i e r  à 16h,  carte blanche à Franço i se  Gi l l a r d.
 
Le  27  mars  à 16h,  carte blanche à Chr i s t i a n  Cloa rec.

Le  10  avr i l  à 16h,  portrait de métier, consac ré  à la  mach i ne r i e.
Le  8 mai  à 16h,  carte blanche à N i c o l as  Lo r meau.

Les  18,  19,  20  mai  à  20h,  Théâtre contemporain, lecture de textes d’auteurs contemporains autou r  de  la  fam i l l e,  des  
mons t r es  et  de  l’argen t.

Le  22  mai  à 16h,  portrait de métier, consac ré  à la  lum i è r e.

Les  1,  2, 3 ju i l l e t  à 19h,  Bureau des lecteurs, cycle de lectures d’auteurs contemporains. 

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

Cocteau-Marais conçu  et  réa l i sé  par  Jean  Ma ra i s  et  Jean-Luc  Tard i eu,  d’ap rès  l’oeu v r e  de  Jean  Coc teau,  
m ise  en  scène  de  Jean-Luc  Tar d i e u,  du  24  septemb r e  au  8 novem b r e  2009

Les Contes du chat perché / Le Loup de  Ma r ce l  A y m é,  mise  en  scène  de  Vé r o n i q u e  Ve l l a
du  26  novem b r e  2009  au  17  janv i e r  2010

Le bruit des os qui craquent de  Suzanne  Lebeau,  mise  en  scène  d’A n n e- Lau re  L iégeo i s
du  1 1  au  21  fév r i e r  2010

Burn baby burn de  Car i ne  Lac r o i x ,  mise  en  scène  d’A n n e- Lau re  L iégeo i s
du  25  fév r i e r  au  7 mars  2010

Le Banquet de  Plat on,  adapta t i o n,  drama t u r g i e  de  Frédé r i c  Voss i e r,  m ise  en  scène  de  Jacques  V i n ce y
du  25  mars  au  9 ma i  2010

Le Mariage forcé de  Mo l i è r e,  mise  en  scène  de  Pier re  Prad i nas
du  27  mai  au  1 1  ju i l l e t  2010

PROPOS I T I O N S

Le   19  octob r e  à 18h30,  École d’acteur avec  Lau r en t  Stoc ke r.

Les  9, 10,  1 1,  12,  13  décemb r e  à 20h30,  Bureau des lecteurs, cycle de lectures d’auteurs contemporains.

Le  1 1  janv i e r  à 18h30,  École d’acteur avec  And r z e j  Sewer y n .

Les  22,  23,  24  janv i e r,  le  festival théâtrothèque, trois jours en hommage à Antoine Vitez. Pro jec t i o n  d’en reg i s t r eme n t s  
aud i o v i s ue l s  de  grandes  œuv res  de  la  Coméd i e- França i se.  Vend r e d i  22  janv i e r  à  17h,  pro j ec t i o n  de  Partage de midi de  Paul  
Claude l  et  à 20h30,  Le Misanthrope de  Mo l i è r e.  Samed i  23  janv i e r  à 10h,  jou r née  spéc ia l e  consac rée  au  Soulier de satin de  
Pau l  Claude l  pro je t é  dans  son  intég ra l i t é.  D i ma n c h e  24  janv i e r  à 14h,  pro jec t i o n  de  Électre de  Sopho c l e  et  à 18h,  La Vie de 
Galilée de  Ber t o l t  Brech t.
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Le  3 mai  à 18h30,  École d’acteur avec  Cathe r i n e  H iege l .

Le  14  ju i n  à 18h30,  École d’acteur avec  Baka r y  Sanga ré.

EXPOS I T I O N S

Depu i s  2008,  la  Coméd i e- França i se  expose  ses  art is tes  dans  les  foye rs  du  V ieu x- Co l o m b i e r  et  du  Stud i o- Théât re.  La  saison  
s’ouv r i r a  au  V i eu x- Co l o m b i e r  avec  une  expos i t i o n  sur  le  serv i c e  de  l’hab i l l e m e n t  et,  son  pendan t  au  Stud i o- Théâ t re,  la  
présen ta t i o n  des  paru res  de  Mé l a n i e  Char l o t ,  habi l l e use.  Sui v r o n t  deux  expos i t i o n s  autou r  de  la  techn i q u e  :  Machinerie de 
théâtre au  V i eu x- Co l o m b i e r  et  au  Stud i o- Théâ t re  une  expos i t i o n  de  phot og r ap h i es  de  Th ie r r y  Lo i se l,  agent  de  sécu r i t é,  sur  
« les  ma i ns  au  trava i l  ».  En f i n,  le  V ieu x- Co l o m b i e r  présente ra  une  expos i t i o n  sur  l’h is t o i r e  de  la  lum i è r e  au  théât re  et  le  
Stud i o- Théât re  expose ra  un  trava i l  de  des ign  de  W i l l i a m  Me r c i e r ,  cin t r i e r.
Au x  heures  d’ou ve r t u r e  des  sal les.  Ent rée  l ib re.
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