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1) E. H. Gombrich, Histoire de l’art. Gallimard, 2006, p. 183.
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13 Tradition et innovation I


La fin du $V' siècle en ltslie


Les découvertes nouvelles faites par les artistes italiens et flamands au
début du xv" siècle avaient éveillé des échos dans l'Europe entière.
L'idée que l'art n'était pas limité au récit plus ou moins émouvant d'un
thème sacré, mais qu'il pouvait réfléchir, comme en un miroir, une part
quelconque du monde visible, passionnait peintres et mécènes. Peut-
être le résultat le plus direct de cette grande révolution a-t-il été qu'un
peu partout les artistes se mirent à expérimenter, à la recherche de puis-
sanJs effets nouveaùx. Cet esprit d'aventure qui s'empare de l'art au
.cours du xv" siècle, c'est ce qui marque la rupture effective avec l'esprit
ldu Moyen Age.
I ' Il nols faut souligner tout d'abord une des conséquences de cette
.rupture. Jusqu'aux environs de l'an 1400, l'art avait évolué dans les dif-


..:f.ifentes régions de l'Europe suivant des directions sensiblement


162. Une église
Renaissance:
San Andreq de
Mantoue. Plans
d'AtgBRTI vers
1460.
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E. H. Gombrich, Histoire de l'art..., p. 183
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Note
4) E. H. Gombrich, Histoire de l’art. Gallimard, 2006, p. 202

 
Note
4) E. H. Gombrich, Histoire de l’art. Gallimard, 2006, p. 203, 210

 
Note
4) E. H. Gombrich, Histoire de l’art. Gallimard, 2006, p. 207-209

 
Note
4) E. H. Gombrich, Histoire de l’art. Gallimard, 2006, p. 215

 
Note
5) E. Castelnuovo, « Les Alpes carrefour et lieu de rencontre des tendances artistiques au XVe siècle », Études de lettres, Lausanne, 10, 1967, p. 13, 20




1,4 Tradition et innovation II


Le XV'siècle dans les PaYs du Nord


115. StYle
gothique


flamboYant: la
cour du Pqlais


de Justice de
Rouen. 1482.


Enltalie,lesinnovationsdeBrunelleschietclesescontemporains
fontduxv"siècleuntournantdécisifdel,histoiredel,art.Florencea
porté l'art italien sur un nouveau plan, l'écartant de l'évolution des arts


danslerestedel,Europe.Lesaspirationsdesartistesseptentrionauxau
cours du XV'siècle.teàifféraieni 'u" doute pas autant des aspirations


de leurs 
"orr,"*por.ins 


italiens que ne différaient leurs principes techni-


ques.C'estsansdoutedansl'architecturequelecontrasteestleplus
frappant.Parl'emploidesélément'sclassiques'Brunelleschiavaitmar-
qué la fin du styte goit ique à Florence' C'est seulement près d'un siècle


plus tard que I'exempf"'f", suivi au-delà des Alpes' Dans ces pays' le


stylegothiq.r"porrrritsonévolutionàtraverstoutlexv"siècle'Maissi
des éléments essentiels de l'architecture gothique' comme l'arc brisé et


l'arc-boutant,continuentd'êtreemployés'latendanceaprofondément
changé.Nousavonsvulegoûtmarquédesarchitectesduxtv"siècle
pour une riche ornementation et la naissance en Angleterre du style


<< orné » (fig. 140). Au cours du xv" siècle' ce goût d'un ornement fan-


tastiq.ue au tracé foisonnant fut poussé beaucoup plus loin' Le Palais de


Justice de Rouen (fig. 175) est un exemple caractéristiqrre de cette der-


nière période du gothique français, de cË qu'on nomme généralement le


style << flamboyant r- L'édifi"" semble avoir été entièrement couvert



 

Autocollant

E. H. Gombrich, Histoire de l'art..., p. 202



 

Ligne



 

Ligne



 

Ligne



 

Ligne



 

Ligne



 

Ligne



 

Ligne



 

Ligne



 

Ligne







203


TRADITION


ET


INNOVATION


II


176. Style
<< perpendicu_
loire »» : la
chapelle de
King's College à
Cambridge.
Commencée
en 1446.


)ruuns
:nce a
:s arts
ux au
rtions
:chni-
: plus
mar-
siècle


YS, le
lais si
isé et
:ment
siècle
style


L fan-
ais de
: der-
ent le
uvert


-ri ,,:. .


d'un décor infiniment varié sans aucun souci de fonction structurare.L"extraordinaire richesse ae t'i,,rentü prête à certains de ces monu_ments un caractère quasi féerique, -ri. o, sent bien que les architectesavaient épuisé par rà res derniè'À'o"rrio,ire, a" u "oîrtr*iro, gorhi_que et qu'une réaction devait ratur.".r""t se produire tôt ou tard. Enlll .î,i:-r symprômes *.rq*;;i;; que, même sans l,influencedrrecte de rltarie, Ies architect"r r"pt"itrionaux en seraient venus à éra_borer un style nouveau, plus simpie.
C'est particulièrer


:"_"",.d;;;;ï;i:1.,i-3â:li,,"Jï"lJ;ï:ï"ïL#i;,ïx,iîff :nom de style << perpendicuruir";.-ô";;â ,,urnr" re caractère du gothi_Que tardif en Angreterre où res rignes aroit"s tendent à prendre re pas surres courbes du styre orné- L'Àr"pr" l" plus fameux de ce style est
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l'admirable chapelle de King's College à Cambridge commencée en


1446 (fie. t76). Le plan de cette église est beaucoup plus simple que


cetui des eaifices gothiques antérieurs : il ne comporte pas de bas-côtés,


ni, par conséquent, de iiliers intérieurs' L'ensemble fait plutôt penser à


une salle haut voûtée qu'à un intérieur d'église. Mais si la structure


,!"er"f" s,est simpliriée, l'imagination du décorateur s'est donné libre


iours dans le détail et, en particulier, dans la forme de la voûte (voûte


en éventail). Ses nervures, toutes en courbes et en recoupements''évo-


quent,commeunécholointain,desmanuscritsceltiques(fig.1o5).
L'évolution de la peinture et de la sculpture au nord des Alpes est'


dans une certaine *",,,.", parallèle à l'évolution de l,architecture. En


d,autres termes, tandis que I'esprit de la Renaissance a, en Italie, vaincu


sur toute la ligne, le Nord reste fidèle à la tradition gothique à travers


tout le xv" siècle. En dépit de I'apport considérable des frères van Eyck,


la science nouvelle ne s'impose pas aux artistes qui continuent à suivre


la tradition et l,usage. Lei lois mathématiques de la perspective, les


secretsdel,anatomieetl,étudedesruinesromainesn,ontpasencore
troublé Ia quiétude d,esprit des artistes du Nord. c'est en ce sens qu'on


peutencorevoireneuxdesartistes«médiévaux>>,alorsqueleurscon-
iemporains italiens appartiennent déjà à l'ère << moderne >>' Et pour-


tant, les uns et les auires devaient faire face à des problèmes tout à fait


anal,ogues. Van Eyck avait montré qu'une peinture pouvait être un


fidèle reflet de la nature à force de soin dans l'accumulation des détails


(fig. 157 et 159). Mais de même qu'en ltalie, Fra Angelico et Benozzo


Gozzoli (fig. 165 et 16g) avaient àdapté les nouveautés de Masaccio à


l,esprit du xIV" siècle, de même certains artistes du Nord adaptèrent la


méthode de van Eyck à des thèmes plus traditionnels. c'est ainsi que le


peintre allemand, Stefan Lochner (l4l}?-1451), artiite qui travailla


principalement à Cologne, est en quelque sorte un Fra Angelico septen-


trional : sa charmante image de la Vierge assise devant un buisson de


roses, entourée d'angelots musiciens (fig' 177), montre que cet artiste


était au fait de I'art de Jan van Eyck, et cependant, pâr son esprit, cette


æuvre est plus proche du diptyque Wilton (fig' 146), ouvrage du


xlv" siècle, que des peintures de Jan van Eyck' La comparaison des


deux tableaux est instructive. On voit tout de Suite que Lochner avarl


appris à maîtriser ce qui, pour son prédécesseur, était une grave diffi-


""fte 
; il sait exprimer I'espace autour de sa figure principale. Compa- 


,


rées à ses figures, celles du diptyque wilton semblent plates. LaYierge 
,


deLochnereStencorepeintesurunfondd,or,maisdevantcefond1e
peintre a su construir" ,, 


".p."e 
véritable, qui évoque l'espace du théâ- 


,i
tre : deux anges retiennent même les pans d'u! rideau qui semblent ;'


retomber du cadre. Parmi les peintures du xv" siècle, ce sont des æuvres


comme celle de Lochner et de Fra Angelico qui, les premières, au xIX'


siècle, ont frappé I'imagination des critiques romantiques, en particulier '


de Ruskin, et des peinties de l'école préraphaélite. Ils y ont trouvé tout 
.


le charme d,une piété nalve et spontanée et, en un certain sens, ils onte| I


raison. peut-être ces peintures sont-elles si séduisantes parce que, 
-hali,,.


tués que nous sommes à trouver dans les tableaux espace réel et dessin':
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tant un faucon au poing, au milieu d'un cercle de bourgeois en


costumes d'apparat. ies chalands passent devant les éventaires installés


souslesmursetjusquesouslaportedelaville.C,estensommeune
image pleine de vie d'une cité contemporaine, telle que le Moyen Age


,r,uruii jamais cherché à en composer. Il faut remonter jusqu'à l'art


égyptienpourtrouverdesreprésentationsaussifidèlesdelavieouotil
alànn". Aussi fidèles, mais moins précises et moins amusantes. C'est ici


l,aboutissement de l'ironie familière des illustrateurs médiévaux que


nous avons vu se manifester dans le Psautier de la Reine Mary (fig.


,143). L,art septentrional, moins préoccupé que l'art italien d'atteindre


un idéal de beauté et d'harmonie, tendra de plus en plus à exploiter cette


veine.
Cependant, il serait tout à fait erroné d'imaginer que ces deux << éco-


les >> se développaient dans une complète ignorance mutuelle' C'est


ainsi que le plus grand peintre français de ce temps' Jean Fouquet


(1420?-1480?), a, nous le savoTls' fait dans sa jeunesse un voyage en


italie. Il a séjourné à Rome et y a peint, en 1447 , un portiait du pape'


Leportraitdedonateur,quereproduitlafigurel7g,asansdouteété
exécuté quelques années après son retour en France. suivant la tradition


médiévale (fig' 146), le saint patron domine la figure agenouillée du


donateur. È.irt Éti"tne, premier diacre de l'Église, porte les insignes


liturgiques.de sa dignité. Il porte un livre sur lequel est posée une grosse


pierà tranchante, symbole de sa lapidation. si l,on compare ce portrait


àu diptype Wilton, on mesure une fois de plus l'immense progrès fait en


moins d'un siècle dans la représentation de la nature. Les personnages


de Fouquet ne sont plus des silhouettes, ils sont solidement modelés.


Dans le diptyque, il n'y a ni lumière ni ombre' Fouquet, lui' traite la


lumière d,une manière analogue à celle de Piero della Francesca
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(fig. 170). La maîtrise avec laquelle Fouquet a situé ses figures nobles et


sculpturales dans un espace vrai montre combien il avait été touché par


ce qu,il avait vu en Italie. Et pourtant, son art diffère de celui des Ita-


liens. L,intérêt qu'il porte à la matière, à la texture des objets, fourrure,
pierre, étoffes, marbres, rattache son art à la tradition du Nord'


vers la même époque, un autre grand artiste du Nord fit aussi Ie


voyage de Rome. Il s'agit de Rogier van der weyden (14Ôo?-1464), qui


y ilt ," pèIerinage en 1450. On sait peu de chose de sa vie, si ce n'est


qu,il a joui d,une grande célébrité et qu'il a vécu dans le sud des Pays-


Bur, ,,on loin des lieux où van Eyck avait travaillé. La figure 181 repro-


duit un grand tableau d'autel, une Descente de Croix' Comme Jan van


Eyck, van der weyden était à même de reproduire avec fidélité les plus


menus détails. Et pourtant, cette peinture ne donne pas l'illusion de la


réalité. Les figures sont disposées sur une sorte de plate-forme sans pro-


fondeur, se détachant sur un fond neutre. Le peintre a résolu avec é1é-


gance un problème analogue à celui devant lequel se trouvera Pol-


iaiuolo (fig. 171). Devant exécuter à grande échelle un tableau d'autel


destiné à être vu de loinet facilement intelligible au commun des fidèles,


van der weyden a conçu une composition claire sans rien de forcé ni de


laborieux. Le corps du Christ, dont le visage est tourné vers le specta-


teur, forme le centre de la composition. Les figures des saintes femmes


se disposent autour de lui, saint Jean se penche vers la Vierge évanouie,


faisant pendant à Marie-Madeleine, tandis que le corps affaissé de la


Vierge elle-même répond à l'inclinaison du corps de son Fils. L'attitude
calme des personnages qui assistent à la scène fait contraste avec la
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mimique expressive des acteurs principaux' On peut vraiment parler


d'acteurs, car on u ii*p'"t'ion- d'être devant un mystère médiéval'


interprétésousladirectiond,unmetteurenscènedegénie'familierdes
grands ouvrages d" I;;;;;ique' et désireux de les traduire en son lan-


gage. C'est airri qrr'"" tfanspàsant dans le style nouvéau' plus proche


de la nature, les tfrlmes essentiels de la /einture gothiqrre' Rogier


apporte à l'art du Nord la solution d'un grave problème' I1éYlt-e^11*s


nouveautés de van Eyck ne viennent troubler la limpidité de composr-


tion qui était une qo;iiàtruaitionnelle de l'art médieval. Désormais,les


artistes septentrionaux tenteront' chacun à sa manière' de concilier les


exigences ,rorrrett"t ;v; i"t nécessités traditionnelles de la peinture


'"Ë§;.l;,inomie apparaît avec netteté 9T':"'tî1* o,lÏ19:t du plus


grand artiste nur"ut' J"-lu te"o'd" *";it du siècle' le peintre Hugo i


van der Goes (mort "J+ga' 
C'est un des rares maîtres nordigueste 


'::ri#:'ili'ÏiT"tî'";;;""; querquls.'".1'"lTi,"T:::.'^::':':,Y# i


iil,i"iÏ,iü",;i""i""r".î",,r^Jei.Jr^jiré du',' un couvent, poursuivi .
r -i^.^ r^ ^,,I--Lilifé Il w a


;i"*}i]"i* 
^rrir.rr"olie 


et par une obsession de cutpabilité. Il v a I
manifestem"rrt, au,,s to' u't, qt'"tqt'e chose de grave et dg tendu qui .;


diffèrebeaucoupdeiaséréniieâ",u,,Eyck.Cequinousfrappe1eplus
dans sa Mort de la Yierge(fig' 180)' c'est.la *?Tèt:,1:*l:^î:*:1 l


iffiiJ"#';;rt"o;;;;' ff;" 6âtres devant la solennité de l'événe- r
ment. Leur expresri"" "u 


à" iu 
"uf*" 


méditation à la plus viol",l'.^1?T" ;


leur aussi bien qu'à r;;;'*;;riosité' Nous nous ferons une idée plus i'


nette des difficultés que van der Goes a dû vaincre, si nous remontons 
:A*o crriaf


ï:'ï1i#ÏiÏ':"?ffJ:T"i: ffiil.i['i"'i.,'i î" '""'"" *'" I
(fig. 131). Compare, a """" 


a" peintre' les Apôtres du sculpteur sem- l


blent tous pareils. n eluiiiu"ile il'artiste-*:9fu:.1t.9" 1ÏÏ::::î:t::: 'i:::i#'iIJ;â:;#; ;iJ;; ü sibre' Ir. n' était Pas t ourmenté n11


les problèm", 4., ,.""ourci et du rendu d" 1. ":!1": :-ï"::::ti,:"Tli| :
,Lrrior. tout l'effort de van der Goes pour évoquer une scen- 


':'


cela sans laisser vide ou inexpressif aucun fragment de son qlnneau' .'j
-i+l^- arr- :tqcela sans laisser vide ou inexpressrr aucun rraB,r''u sv Èv' 


"':


c,est dans les deux apÀt", àu premier plan et dans I',apparition au- 'ij


dessus du lit de la Vierge que l'on saisit avec le plus d'évidence:'":T1 i:


;ii,;ffi';;;ri"r]po,r, déptoyer ses figures. Cet effort nl3st nal 1


sans donner au geste ô"iq"" chÀse d'un peu forcé qui accentue 
''u1'-:1 i^^.'-anfa 


:.:.1


dramatiquedetascèneq"i'"dérouleautourdelaViergemourante"i'
seule figure toute de recireillement devant ü vision du ènrist ort *t 


,r*


ouvre Ses bras. '::


cette survivance de ra tradition gothique en une sorte de compromls' '':
r^ -^+-^.r- ii"l


telle qu'elle nous appar aît chezRogier van der Weyden' nous la retroü' ':


vons chez la plupart Jes scutpæu" d" 
"" 1:rnpt'-T-oit Y"v:it-i'Yi-t::i: i


ffi';ï";#i'JJiàt, sculpté, commandé in 1477, deux ans après ls' I


tableau d'autel d" P;["i;;o àt"aie olus haÿ (fie' 171)'':11t1]llf ::'i
Ë:j::i:. iii"i;J, est veit stoss, q"i ;;4" ü plus-eiande uiltll;dî"i
sa vie à Nuremberg, àJif mourut très âgé' en 1533' La clarté-de la corr]'ri


^lla arl§S1,i Jsa vie à Nuremberg, où il mourut tres age' err IJJJ ' Lê vrsr !v $- -- 1 i
position frappe, même à travers une reproduction à échelle aulL'1


réduite. comme r" rïâe,r", qri aperçoit r" ,"t"ur" de l',autre bout de Iâ;..]
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185.
SCHONCAUER:
Lq Nuit de la
Nativité.
Gravure.
Vers 1475.


de leur observation et leur maîtrise du détail. La xylographie n'était pas


l,outil qu'il leur fallait. Aussi choisit-on une autre matière susceptible


d,effets beaucoup plus nuancés. Au lieu du bois, on employa le cuivre.


Le principe de la gravure sur cuivre est un peu différent de Ia gravure


sur bois. Dans la gravure sur bois, on creuse toute la surface à l'excep-


tion des lignes que l'on veut imprimer. Dans la gravure sur cuivre, on


creuse dans la plaque, à l'aide d'un instrument spécial, nommé burin,
les lignes de l'image à obtenir. Si on passe de I'encre d'imprimerie sur la
plaque de cuivre et si on l'essuie ensuite, seuls ces creux retiendront
I'encre. Si on presse alors très fortement la plaque contre une feuille de


papier, l,encre restée dans les sillons du burin s'imprimera sur la feuille
et la gravure sera tirée. En somme, la gravure sur cuivre est un négatif
de la gravure sur bois. Dans un cas, on creuse les lignes, dans l'autre on


les laisse seules en relief. Malgré la difficulté qrr'il y a à manier le burin
avec fermeté, tout en contrôlant avec délicatesse la profondeur et


l,épaisseur des lignes, il est évident qu'une fois cette maîtrise obtenue, la
gravure sur cuivre permet des détails beaucoup plus précis et des effets


infiniment plus subtils que la gravure sur bois.
Un des graveurs les plus fameux du XV" siècle est Martin Schongauer


(1453 ?-I4gl) qui vécut à Colmar. Une de ses gravures (fig. 185) repré-


sente |a Nativité. La scène est traitée dans l'esprit des maîtres néer}an-


dais. Comme eux, Schongauer avait le souci de rendre chaque menu


détail de la scène ainsi que l'apparence et la texture de chaque objet.


Qu,il y soit parvenu sans avoir recours à l'huile et à la couleur, cela frise
le miracle. On peut voir à la loupe comment Schongauer a exprimé
lrusure des pierres et des briques, les fleurs poussant dans les joints, le
lierre qui grimpe vers la voûte, le pelage des animaux et les visages hir-
sutes des bergers. Mais si sa patiente technique nous émerveille, son


l'âne participent à l'Adoration. Les bergers hésitent à franchir le seuil et


.,,..,l',un d'egx, encore dans le lointain, reçoit le message de I'ange. Au-
1,1,;dessus de la voûte, le chæur céleste annonce la paix sur la terre. Tous
;.;fi.ôes motifs sont issus d'une longue tradition chrétienne, mais leur com-


i1i,ffiai.o" et leur disposition sur la page sont le fait de Schongauer. Les
blèmes de composition sont, à certains égards, semblables, qu'il


d'une page imprimée ou d'un tableau d'autel. Dans les deux
l,'évocation de l'espace et l'imitation fidèle de la réalité ne doivent
détruire l'équilibre de la composition. Ces données du problème


§ permettent de comprendre pourquoi l'artiste a choisi pour cadre


ffifice en ruine. C'était pour lui la possibilité d'encadrer fermement
dans les blocs de maçonnerie qui forment l'ouverture à travers
nous I'apercevons. C'était aussi l'occasion de disposer ses figu-


en pleine lumière devant un fond sombre et la facilité de


,Jaisser de vides dans sa page. On saisira tout le soin que le gra-
i.uiis à sa composition en traçant les deux diagonales du rectan-
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15


Villard-Saint-Pancrace
Église paroissiale Saint.Pancrace


Façade sud
Décor du portail gauche


Cette église a succédé à I'actuelle cha-
pel1e Saint-Pancrace en tant que siège
de la paroisse. Son prix-fait est de 1539.


n^ !J


Sa façade sud possède deux portails
jumeaux. La date 1542 est intégrêe âu
dêcor sculptê du portail droit.


Le dêcor sculpté n'a connu qu'une faveur limitêe dans les Hautes-Alpes :


il faut probablement en chercher la raison à la fois dans l'absence d'une cer-
taine tradition savante, dans la limitation des surfaces offertes à la sculpture
par les modèles architecturaux et par la qualité de la pierre locale, soit dure
et cassante pour le calcaire rose ou gris, soit tendre mais grossière pour le
tuf. Quoi qu'il en soit, la sculpture est d'une qualité bien souvent rudimen-
taire avant le xv' siècle : elle se limite au décor de chapiteaux de porches,
comme à Saint-Michel de Cervières, ou de supports de retombêes des voû-
tes) comme à Guillestre.


ie mode de décor a toutefois connu un certain développement à la fin du
xv' siècle, lorsque la multiplication des voûtes et surtout des portails a con-
duit les sculpteurs, non seulement à la reproduction sur une plus grande échelle
d'éléments utilisês ponctuellement depuis plusieurs gênérations (comme les
masques, par exemple), mais encore à l'introduction d'éléments décoratifs
flamboyants ou renaissants : 1es bases de colonnettes, chapiteaux, linteaux
de portails, vantaux de porte, font l'objet d'un traitemenr particuiièrement
soigné, comme à Névache, à Guillestre, aux Orres et à Tàllard.


Le dêcor peint constitue en revanche le mode de décor privilêgié des êdifices
religieux dans l'ensemble des Alpes : relativement économique, d,une efli-
cacité pédagogique indiscutable, il s'adapte en outre particulièrement bien
aux grandes surfaces de maçonnerie enduite.


I1 ne subsiste dans les Hautes-Alpes aucun vestige de peinture murale que
l'on puisse attribuer avec quelque certitude à une période antêrieure au
derxième tiers du xv' siècle. Les plus anciens ensembles (cordeliers d'Embrun
et de Briançon notamment) remontent âux annêes l43o-i45oret la plus grande
partie des décors connus s'êchelonne entre 1480 et 1550, c'est-à-dire piccise-
ment à l'époque de ce renouveau dont nous avons parlé. Nous ne savôns rien
d'_un dêcor qui aurait pu être peint antérieurement à cette période. Il est par
ailleurs certain q-ue les ensembles ou les éléments qui nous sont parvenus
ne constituent qu'une très faible partie des décors en place à la fin du xvr. siècle.


T,e dêcor peint intérieur s'applique évidemment en priorité au chæur, qu'ir
s'agisse d'une abside voûtêe en cul-de-four - ce qui est fréquemment le cas
pour les petits édifices - ou d'un èhæur sur plan carré, vàûté en berceau
ou sur croisée d'ogives. Dans le premier cas, le décor s'organise autour du
motif central ornanr le fond du cul-de-four (christ en majestê à puy-saint-
vincent, saint-Hippolyte du Bouchier, saint-Jacques de prelles, Notré-Dame-
des-Grâces de Plampinet; Trinitê à villard-saint-pancrace). Les murs d.e
l'hêmicycle accueillent des personnages en pied (apôtres), inscrits dans un
décor d'arcatures en trompe l'ceil, dans la tradition du décor d'architecture
de certaines absides romanes. La composition, organisêe en registres, se
retourne parfois sur l'arc-triomphal, comme à Saint-Jacques de Prelles.


Le décor du chæur sur plan carrê, le plus frêquemment en usage dans les
grands édi{ices, repose sur des principes sensiblement difÏërents : la voûre,
qu'il s'agisse d'un berceau brisé ou d'une croisée d'ogives, est plus rarement
peinte, mais il est vraisemblable qu'une grande partie des dêcors exécutés
sur ces surfaces particulièièment exposées aux fuiies de couverture a disparu
au cours des siècles; il est êgalement vrai que le décor d'une voûte sur croi-
sêe d'ogives - cas le plus fréquent - est infiniment plus complexe que celui
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8
Embrun. Chef-lieu
Ancienne ég1ise des Cordeliers
Première chapelle latêrale
Mur est
La messe de saint Grégoire


9


Saint-Martin-de-Queyrières' Prelles
Chapelle Saint-Jacques
Mur nord
La Flagellation


La cathédrale Notre-Dame constitue l'autre pôle spirituel de la ville mêtro-
politaine. Le Réal, le célèbre porche nord, vers lequel, chaque 8 septembre,
a{Iluent les foules en quête du miracle salvateur, exalte la puissance de l'inter-
cession mariale. L'image triomphante de la Vierge offrant son Fils à l'adora:
tior des rois de la terre prosternés, dans la cêlèbre fresque des Trois Rois, "


fut plus encore que la reprêsentation glorieuse du couronnement et autant
que celles de l'Annonciation et de la compassion de la Vierge de Pitié, l'un
des thèmes de prédilection retenus par les donateurs. Ainsi se confirme le ,


lien profond entre l'enseignement diffusê et l'espérance et les certitudes qui
habitent ceux qui le reçoivent.


Fruit d'une impulsion pastorale dont elles constituent le reflet, les peintures
murales sont tout autant celui du choix des fidèles qui, en privilégiant cer-


tains thèmes plus que d'autres, inflêchissent le message et contribuent par-Ià
même à son élaborâtion. Il suflit d'analyser les testaments contemporains -.


conservés ou de percevoir, à travers telle prière fervente écrite en temps de


peste, l'angoisse vibrante du rédacteur, pour comprendre à la fois la profon-
deur de I'adhêsion fondamentale à la doctrine diffusée et le primât de la quête


de l'intercession qui en constitue l'expression essentielle. Non seulement les
.fidèles obêirent à la volonté épiscopale de construire les églises et d'en faire
lè liéu âùs§i prestigieux que possible de la célébration du S.acrifice, mais ils


multiplièrent, de leur propre initiative, les chapelles où venir quêter la misê-


ricordi d'en haut. Si les plus pauvres, les plus nombreux, devaient se con-


tenter de demander à lerlrs héritiers de venir y faire brûler des chandelles
en leur faveur, d'autres pbuvaient manifester plus eflicacement leur vénéra-
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tion en ordonnant la peinture d'une image ou l'achat d'une statue. Lorsqu'un
testateur de Cervières commande la peinture d'une Annonciation « comme
à Bréziers,, loisqu'un autre du Puy-Saint-André décide de faire reproduire
la Vierge de Pitiê de'Pont-de-Cervières, quand d'autres lèguent des images


ou des statues de saint Claude ou de saint Roch à placer dans l'église parois-


,- siale, c'est bien I'écho fragile et lointain à ta fois des préfêrences individuel-
''1 les mais aussi des courants collectifs qui informent les sensibilitês, qu'il est
( donné de percevoir.
L


La u lecture » des peintures conservées montre la variété des thèmes retenus


,r^ et f inégale profondeur de leur signification spirituelle. Les commandes du


' Monêtier, qui aboutirent à l'illustration de la concordance des deux Testa'
' ments selon le Speculum humanae saloationis de la chapelle Saint-Martin ou
I à celle du Jugement et de la Jérusalem céleste de la chapelle Saint-André,


' conservent tout leur mystère. Elle attestent en tout cas un type de préoccu-
pations et de culture qui dépasse très largement celles qu'expriment les nom-
breux cycles et ipages vouês à la reprêsentation des saints,de la Légend.*dorée,


Il-§eraiï cependani inexact d'opposer sommairement une religion aristocrati;
que et êlitiste vouêe â l'approfondissement du mqssage, au ritualisme nourri
de merveilleux magique^.i d'ttt.nt. passive du miracle de la'majorité. Ce
serait oublier qu'un même climat baigne cette sociêtê toute entière. C'est celui
d'un intense effort de christianisation dont l'imporlance et le nombre des


représentations des moments de l'Incarnation et surtout de la Passion cons-
riruent le têmoignage éclatant. Le récitatif linéaire du cycle grandiose de la
Passion de Plampinet rejoint ici l'expressionnisme brutal des quatre scènes


de la Flagellation, du Couronndment d'épines, de la Mise en croix et de la
Crucilixion de Prelles dans l'ênoncé de la foi en la soufÏrance rêdemptrice
de Dieu incarnê.


En fait, chaque image ne se comprend qu'en fonction de la conception du
monde à laquelle elle se ré{ère implicitement. Pécheur dès l'origine, l'homme
ne peut espérer le salut que de la volonté de Dieu qui consentit le sacrifice
suprême pour le lui donner. Sauveur miséricordieux et Juge terrible au der-
nier Jour, le Christ constitue la clef de voûte de l'histoire et chaque généra-
tion, avec sa sensibilité propre, est conviêe à approfondir le sens et la portée
de la Rêvêlation. L'intensité même de la prise de conscience contemporaine
de cette urgence explique que coexistent ici des reprêsentations reflétant les
acquis des génêrations antérieures autant que les dêcouvertes du prêsent. Le
vieux schéma roman du Christ en majesté du Jugement entourê des symbo-
les des êvangêlistçs conserve toute son actualité et figure à la voûte de nom-
bre de chapelles en un temps où la méditation sur la Passion s'impose avec


acuité. Les leçons de Prelles et de Saint-Hippolyte du Bouchier, parmi d'autres,
sont significatives de ce point de vue.


Mais tout autant qu'adhêsion dogmatique, la vie chrêtienne est pratique d'une
morale, et accomplissement des æuvres qui en sont les fruits. Adonné aux
vices qui I'entraînent vers la gueule de l'Enfer en une cavalcade dont les élé-
ments constituent l'illustration du septénaire dêfinitivement arrêté dès l'âge
roman, l'homme, sous l'aiguillon de la peur des châtiments de l'Enfer qui
sanctionnent inexorablement ses chutes, est convié à une conception volon-
tariste de l'existence, exprimée par les sept veftus opposées aux vices et offertes
à sa contemplation. Au demeurant, dans une vision finalement opdmiste dei.
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Les Vigneaux
Eglise Saint-Laurent


Le chevet et le porche


Le mur sud du chæur à chevet plat est


dêcoré d'un ensemble de peintures
murales, protégê par Ia toiture, repré-


sentant les vices, les vertus et leurs châ-
timents. Le portail latéral, s'ouvrant sur
l'ancien cimetière, est précédê par un
porche voûté à une travée, qui abrite
une Annonciation peinte au-dessus du
tympan. Un dêcor d'uarcatures lombar-
des, orne le haut des murs, sous la cou-
verture en bardeaux de mêlèze.


Dame-des-Grâces à ?lampinet, Jérusalem de Saint-André au Monêtier, Juge-
ment dernier de l'êglise des Gicons à Saint-Disdier-en-Dévoluy, etc.


Dans les églises d'une certaine dimension, il ne subiste aucun exemple de
dêcor couvrant la totalité de l'élévation intérieure de la nef: toutefois, les
êléments encore en plâce à La Roche-de-Rame et aux Cordeliers de Brian-
çon ne constituent vraisemblablement que les vestiges d'ensembles plus vastes.
A Villard-Saint-Pancrace, les scènes de la vie de saint Pancrace couvraient
la plus grande partie des murs nord et ouest de la nef.


Le décor de la voûte constitue l'exception (Saint-Sêbastien de Plampinet). Les
chapelles latérales, en revanche, souvent dues à la gênêrosité de donateurs,
sont vouées par leurs commanditaires à une certaine surenchère dans la richesse
du décor : traitées pour elles-mêmes, elles constituent ainsi un champ d'appli-
cation privilégié du décor peint, en mur comme en voûte, aux Cordeliers
de Briançon, à Saint-Arnoul de Saint-ChafIrey, aux Cordeliers d'Embrun
notamment.


L'existence de dêcors peints extérieurs, en façade, constitue une particula-
ritê des êdifices religieux alpins, par rapport à d'autres régions françaises :


c'est ici, en particulier, que l'on retrouve la force des courants et des influen-
ces qui unissent les églises de l'ancien diocèse d'Embrun à celles de l'Italie
du Nord pour l'essentiel. Le dêcor peint extérieur, touiours situê sur la façade
la plus visible, porte un message accessible à toute heure, à travers les images
colorêes qui tranchent sur l'architectue austère de l'édifice. Le fragile ensemble
peint, dont le cortège des vices et des vertus constitue le thème privilégiê,
trouve tout d'abord naturellement sa place sur une façade latérale, sous 1e


porche en appentis qui abrite le portail d'entrée, comme à Névache et peut-
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9) P. Paravy, « Pastorale et sentiment religieux dans l'archidiocèse d'Embrun à travers les peintures murales du XVe et de la première moitié du XVIe siècle », Peintures murales des Hautes-Alpes. Xve-XVIe siècles. Cahiers de l'Inventaire, n° 7, Aix-en-Provence, 1987, p. 21.
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Pastorale et sentiment religieux dans I'archidiocèse
d'Embrun à travers les peintures murales du XV.
et de la première moitié du XVI. siècle


L'examen le plus rapide des nombreuses peintures murales auiourd'hui dêga-
gées montre l'importance des réalisations de la fin du Moyen Age et des débuts
de l'êpoque moderne dans un domaine particulièrement vivant ici comme
dans toute la rêgion alpestre. La présence d'images ou de cycles peints aussi
bien dans les grands édifices à vocation pastorale que sont les êglises des frè-
res Mineurs que dans les plus modestes chapelles de hameaux, témoigne de
l'adhêsion d'une société toute entière à un même mode d'expression de la
foi. La constatation s'impose, à partir de l'analyse stylistique, de la variété
des mains qui ont collaboré à travers le temps à l'æuvre commune et de la
diversité des talents, depuis l'expression originale du maître conlirmé iusqu'à
l'illustration laborieuse du simple artisan. Elle invite à une exploration des
courants artistiques qui s'entrecroisent et s'interpénètrent dans le carrefour
alpestre en un temps où chacune des cours princières proches qui l'animent
est à la fois foyer d'appel et de rayonnement2. Mais tout autant, elle convie
à s'interroger sur les raisons qui ont fait de ce diocèse dauphinois l'un des
terrains d'élection d'expériences multiples et d'êchanges fëconds. Dans la
mesure où les æuvres conservêes apparaissent comme le fruit de la rencontre
entre un effort pastoral méthodique et cohérent poursuivi sur la longue durée
et sa réception par un milieu sensibilisé, il est êvident qu'on ne peut les con-
sidêrer comme les simples illustrations anecdotiques de quelques aspects de
la foi. De manière beaucoup plus essentielle, elles permettent d'en percevoir
les structures fondamentales et de dégager les composantes d'un modèle chré-
tien d'autant plus vivant en cette veille de la Rêforme, que ses certitudes mises
à l'épreuve par la confrontation avec le modèle adverse du christianisme évan-
gêlique des communautês vaudoises ont été affermies et consolidées dans le
feu d'une polémique sans merci qui sous-tend la prédication contemporaine.


En i366, Pierre Ameilh, transfëré du siège de Naples à la métropole embru-
naise, diagnostiquait dans le vide pastoral dramatique de son diocèse la rai-
son essentielle du succès des barbes vaudois. I1 suppliait le pape de lui accor-
der de constituer une êquipe missionnaire de frères mendiants capables de
supplêer son clergê défaillant. Il s'agissait, disait-il, de prêcher « non seule-
ment en ce qui concerne les mæurs, mais aussi la doctriner3. Face à l'adver-
saire qui s'autorise de sa fidélité à la lettre de l'Évangile pour mépriser la
hiêrarchie, les êglises de pierre, les rites et le recours constant à f interces-
sion de la Vierge et des saints, il importe d'exalter la conception orthodoxe


F en faisant s'épanouir chacune de ses virtualitês. La seconde moitié du xv.
r, siècle et les premières décennies du xvr" siècle furent, dans l'archidiocèse


,i d'Embrun, le temps d'une reconstmction intense, assortie de la création de


) paroisses nouvelles, et de la multiplication des chapelles de hameaux qui eurent
1 pour effet de transformer profondément le paysage monumental de la
I régiona. Il s'agissait bien évidemment et d'abord de mettre un terme à f iso-
I lement et à la détresse spirituelle des fidèles souvent trop êloignês de leur
i eglise paroissiale et dontbn pouvait craindre qu'ils ne fusient tentés d'écou-
i ter un jour l'enseignement des missionnaires hêtérodoxes propagé dans l'inti-/ mité du foyer. Mais au-delà, la multiplication des églises et des chapelles de
'1 hameaux signifie l'exaltation d'une conception religieuse qui fait de l'édifice
j de pierre dressê au cceur de chaque groupe humain, non seulement le lieu
i obligé de la pratique, mais aussi le symbole d'une foi droite, célébrant Dieu
1 dans la lumière à la face de tous, et s'opposant par-là même aux ténèbres


\ supposées d'une prêdication souterraine ei cachéê. Ainsi l'êglise elle-même
ILo zl
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14 Tradition et innovation II


Le XY'siècle dans les PaYs du Nord


175. StYle
gothique


flamboYant: la
cour du Palais


de Justice de
Rouen. 1482.


En Italie, ies innovations de Brunelleschi et de ses^contemporains


fontduxV"siècleuntournantdécisifdel,histoiredel'art.Florencea
porté l'art italien sur un nouveau plan, l'écartant de l'évolution des arts


danslerestedel,Europe.Lesaspirationsdesartistesseptentrionauxau
cours du xv" siècre neàifféraient sans doute pas auiant des aspirations


à"l".r§ contemporains italiens que ne différaient leurs principes techni-


lu"s. C,eit sans doute dans l,architecture que le contraste est le plus


fiappant. par l,emploi des éléments classiques, Brunelleschi avait mar-


qué la f,in du styte gothique à Florence' C'est seulement près d'un siècle


plus tard qr" I'"*"*pf" i", suivi au-delà des Alpes' Dans ces pays' le


stylegothiq,r"porrr*.ritsonévolutionàtraverstoutlexv'siècle'Maissi
des éléments essentiels de l'architecture gothique' comme l'arc brisé et


1'arc-boutant,continuentd'êtreemployés'latendanceaprofondément
changé.Nousavonsvulegoûtmarquédesarchitectesduxtv"siècle
pour une riche ornem",ttutiorr et la naissance en Angleterre du style


<< orné » (fig. 1+O). Àu cours du xv" siècle' ce goût d'un ornement fan-


tastiq'ue au tracé foisonnant fut poussé 'beaucoup plus loin' Le Palais de


Justice de Rouen (fig. 175) est un exemple caractéristique de cette der-


nière période du gÔthique français, de cË qu'on nomme généralement le


style << flamboyant ,. L,édifi"" semble avoir été entièrement couveft
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E. H. Gombrich, ouvr. cit., p. 202
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Note
17) E. Gombrich, ouvr. cit., p. 262

 
Note
17) E. Gombrich, ouvr. cit., p. 261-262

 
Note
18) J. Delumeau, ouvr. cit., p. 132-133

 
Note
19) E. Gombrich, ouvr. cit., p. 275

 
Note
20)  J. Delumeau, ouvr. cit., p. 450-452
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superficielle. Ils faisaient parade de leur famitiarité avec les idées nou-


,"i1", 
"r, 


employant une colonne par-ci, une frise par-là' en un mot' en


ajoutant quelques-uns des éléments nouveaux à leur propre répertoire


décoratif.Leplussouvent,lecorpsmêmedel,édificerestaitabsolu-
ment inchangé. C'est ainsi qu'il existe en Erance' en Angleterre et en


Allemagnedeséglisesdontlespilierssupportantlavoûteontétédégui-
sésencolonnesparl,adjoncti,ond,unchapiteauclassiqueetdontles
fenêtres présentent un iemplage gothique où l'arc en plein cintre


€te.216).Ilestdescloîtresdontlesvoûtessontportéespard'étranges
colonnesrenflées,deschâteauxhérissésdeclochetonsetdecontreforts,
oùl,onaplaquéquelquesélémentsclassiquesdesmaisonsàhauts
pignons décoréis d,imitations en bois d,une frise antique (fig. 215). Un


artiste italien, convaincu de l'excellence des règles classiques, aurait


sans doute été horrifié par de tels mélanges, mais si nous les regardons


en dehors de tout préjlgé académique, nous serons souvent charmés


par l'esprit et la richesse d'invention qui ont présidé à l'alliage incongru


de deux styles si qPPosés.


Les choses se présentaient différemment pour les peintrps et les sculp-


teurs. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de faire usage de certaines


formes précises et de les assembler entre elles' Seuls' des peintres de


secondordrepouvaientsecontenterd,empruntertellefigureoutel
gesteàunegravureitaliennerencontréeparhasard.Unvéritableartiste
nepouvaitpasnepassentirlanécessitédebienpénétrerlesprincipes
nouveaux avant de prendre parti à leur égard' Nous pouvons suivre les


étapespathétiquesdecetteévolutiondansl'æuvreduplusgrandartiste
qrriui proault i,Rflemagne, Albert Dürer (1471-1528\. I1 eut conscience,


duranltouteSavie,del'importancecapitaledesidéesdelaRenaissance
pour l'avenir des arts-


Albert Dürer était le fils d'un maître orfèvre d'une certaine réputa-


tionqui,originairedeHongrie,étaitvenus'établiràNuremberg'Il
manifesta dès l,enfance un don extraordinaire pour le dessin (certains


dessins de cette époque ont été conservés) et on le mit en apprentissage


dans le principal atJier de la ville, celui du qeintre Michel wolgemut,


où il apprit la peinture et la gravure sur bois' Ôet apprentissage terminé'


ilpritlaroute,suivantl'usagemédiéval,pourchercherunendroitoù
s,établir après s,être enrichi d,une expérience plus.large.- Dürer avait


souhaité passer quelque temps dans l,atelier du plus grand graveur sur


cuivre de son temps, Martin Schongauer (fig' 185)' mais il n'arriva à


Colmar que pour apprendre la mort récente du maître' Il y resta cepen-


dant un certain temps auprès des frères de schongauer qui avaient pris


la direction de l'ateler. Après quoi il se rendit à Bâle. Cette ville était


alorsungrandcentredeculture,particulièrementimportanten:":"i
concerne l,industrie du livre. Dürer y exécuta des gravures sur bois des-


tinéesàl,illustration,puis,continuantsonchemin,ildescenditvers
I'Italie du Nord, émerveillé par les paysages qu'il traversait, faisânt des


aquarelles des sites pittoresques des vallées alpestres. En Italie, il étudia


particulièrement les o.t ru!", de Mantegna (fig' 169)' Lorsque' de


retour à Nuremberg, 
t il se maria et ouvrit son propre atelier' sa
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qu'une æuvre gothique soit inférieure à une æuvre de la Renaissance.
Mais il est tout à fait naturel qu'aux yeux des gens du Nord à qui étaient
révélés les chefs-d'æuvre de l'Italie du xv. siècle, l,art de leur propre
pays ait paru tout à coup un peu démodé et même suranné. Les nou-
veautés essentielles qui les frappaient étaient au nombre de trois :
d'abord le traitement scientifique de la perspective, puis la connaissance
de l'anatomie et la représentation du corps humain dans toute sa
beauté, enfin la reprise des formes de l'architecture antique qui sem-
blaient alors inséparables de toute dignité et de toute beauté.


Il est extrêmement intéressant de suivre les réactions des traditions
locales et des artistes eux-mêmes au contact de ces nouveautés, de voir
les artistes se défendre ou céder suivant la force de leur personnalité et
l'ampleur de leur vision. ce sont sans doute les architecies qui se trou-
vaient dans la position la plus difficile. Le système gothiquè, qui était
pour eux de tradition, et le renouveau de l'architecture antique sont, en
théorie du môins, aussi parfaitement logiques et cohérenis l,un que
l'autre. Mais par leur esprit et par leurs aspirations, ces deux écoles dif-
fèrent entre elles aussi complètement qu'il est possible. Aussi fallut-il
beaucoup de temps avant que la nouvelle manière de construire ne fût
adoptée au nord des Alpes. Les architectes s'y ralliaient souvent sur les
instances de princes ou de personnages importants qui, revenant d,Ita-
lie, désiraient se mettre à la mode nouvelle. Même dans ce cas, les archi-
tectes n'adoptaient généralement le style nouveau que d,une façon toute


216. Gothique
transformé : le


chæur de l'église
Saint-Pierre de
Caen. Plans de
PIERRE SONIER.


Commencé en
1518, achevé en


1545.
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style qui, en somme, est encore dans la tradition de van Eyck, mais il les
a placés dans un cadre tout à fait nouveau. De toute évidence, il voulait
montrer sa connaissance de l'art italien, sa science de la perspective et
de l'architecture classique, sa maîtrise dans les effets diombre et de
lumière. L'æuvre est pleine de charme, mais elle n'a rien su retenir de
l'harmonieuse unité de ses modèles italiens ni de ses antécédents nordi-
ques- Il y a quelque chose de bizarrement insolite à voir saint Luc et ses
modèles installés dans le faste de ces immenses portiques.


Le plus grand artiste néerlandais de cette période est de ceux qui,
comme Grünewald, se sont refusés aux séductions du modernisme ita-
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