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	Faïence faite à Yezd
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	Faubourg Saint-Lazare, Hannong commence la fabrication
	Faubourg Saint-Lazare, Barrachin, successeur, obtient la protection du prince
	Faubourg Saint-Lazare, Bourdon - Desplanches y cuit au charbon de terre
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	Ferdinando-Maria Campani travaille à San-Quirigo
	Fermignano, siège des fabriques d'Urbino
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	Feu impur modifiant le noir des vases grecs
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	Flescher son outillage, acheté par Bécar de Valenciennes.
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	Francescantonio Grue, de Castelli
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	Frottés d'or différents des copies chinoises
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	Fulham, ses faïences
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	Genre nivernais type oriental
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	Gianmaria Mariani, artiste d'Urbino
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	Girolamo Salomoni, de Savone, marque du noeud de Salomon et des lettres G S
	Girolamo Salomoni, fabricant à Savone.
	Girolamo marque G S
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	Luc. Ant°. Gianico, peintre de Castelli.
	Luch, sculpteur à Meissen
	Lucio Gatti, de Castel-Durante, va à Corfou
	Ludovico, fils de Jacomo
	Ludovico majoliste de Venise
	Lunéville, sa faïencerie au faubourg de Willer
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	Sujets des bas-reliefs en terre cuite
	Sujets des porcelaines bleues.
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	Surahé, nom donné par les Persans à leurs bouteilles à vin
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	Trévise ses faïences-très voisines de celles de Lodi.
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	Valenciennes, Charles-Joseph Bernard lui succède
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	Van Doorne (Pieter), fabricant à la Bouteille de porcelaine
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	Italienne (la Géante),
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	Lolkes (Wybrand), nain,
	Longévité des nains,
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	Miller (Maximilien-Christophe), géant
	Millie Edwards (Miss), naine,
	Mimos,
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