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CAUSERIE ARTISTIQUE 

A. propos d'un livre nouveau sur les 
origines de l'art gothique (1) 

A u cours de son Voyage dans le midi 
de la France, Mil l in r e m a r q u e que « la 
forme ogivale » des a r c h e s du pont de 
S a i n t - B e n e z e c h d ' A v i g n o n « a n n o n c e qu' i l 
a été fait dans ces t e m p s de supers t i t ion 
e t d ' i g n o r a n c e où le g é n i e des l e t t r e s et 
le g o û t d e s a r t s d ' imi ta t ion é ta ient p r e s q u e 
e n t i è r e m e n t é te in ts ». Q u a t r e m è r e de 
Quincy, un peu plus tard, dans son Dic-
tionnaire historique d'architecture, pro-
f e s s e que « l ' a r c h i t e c t u r e du m o y e n â g e 
es t un produit de la dissolut ion de tous les 
é l é m e n t s d ' a r c h i t e c t u r e g r e c q u e et r o -
m a i n e et c o m m e un m é l a n g e opéré dans 
des t e m p s d ' i g n o r a n c e e t de c o n f u s i o n . . . 
« L e g e n r e de b â t i s s e a u q u e l on a donné le 

(1) nArchitecture religieuse dans Vancien diocèse 
de Soissons au onzième et au douzième siècle, 

Far Eugène Lefèvre-Pontalis, ancien élève de 
Ecole des Chartes. — Première partie. Paris, 

Pion, 1894; in-folio. 
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n o m de g o t h i q u e est n é de tant d 'é lé -
m e n t s h é t é r o g è n e s et d a n s des t e m p s 
d 'une telle confus ion et d 'une te l le i g n o -
r a n c e q u e l ' e x t r ê m e d ivers i té des f o r m e s 
qui le cons t i tue , insp i rée p a r le seul c a -
pr ice , n ' e x p r i m e r é e l l e m e n t à l ' espr i t que 
l ' idée de d é s o r d r e . » E n 1846, l ' A c a d é m i e 
des B e a u x - A r t s e n s e i g n e e n c o r e q u e les 
ég l i ses g o t h i q u e s « m a n q u e n t des condi-
t ions q u ' e x i g e r a i t a u j o u r d ' h u i l ' ar t de 
b â t i r ». E t , j u s q u ' e n 1857, « l ' h e u r e u x » 
B e u l é , du h a u t de la c h a i r e d ' a r c h é o l o g i e 
de la B i b l i o t h è q u e i m p é r i a l e , p r o c l a m e 
que ce t te a r c h i t e c t u r e « ne m é r i t e point 
les qual i f i ca t ions de n a t i o n a l e e t de re l i -
g i e u s e ». Il faut se r e m e t t r e , e n t r e c e n t 
a u t r e s qu 'on pourra i t c i ter , c e s op in ions 
sous les y e u x , il faut se r a p p e l e r les ana-
t h è m e s répé tés que, depuis le d i x - s e p t i è m e 
s ièc le , la pédagogie c l a s s i q u e n ' a c e s s é de 
j e t e r à l 'ar t du m o y e n â g e , p o u r c o m -
p r e n d r e à que l les r é s e r v e s a c c u m u l é e s 
d ' i n i n t e l l i g e n c e s y s t é m a t i q u e et hérédi -
ta i re , à q u e l l e s r é s i s t a n c e s o p i n i â t r e s et 
p r o f o n d e s v i n r e n t se h e u r t e r c e u x qui , 
a v e r t i s p a r un ins t inc t filial, p o u s s é s p a r 
un m o u v e m e n t de l e u r c o n s c i e n c e et de 
l eur c œ u r , e n t r e p r i r e n t d 'é tudier , de fa i re 
c o n n a î t r e et a i m e r l ' a r c h i t e c t u r e des a n -
c ê t r e s . 

A u j o u r d ' h u i encore , a p r è s t a n t de t ra-
v a u x , de m o n o g r a p h i e s , de l i v r e s et d 'ar -
t ic les , on es t s tupéfai t de c o n s t a t e r à t o u t e 
r e n c o n t r e l ' i g n o r a n c e p r o f o n d e d e s g e n s 
du m o n d e d 'a i l leurs cu l t ivés , — et m ê m e 
s u r q u e l fonds d ' e r r e u r s g r o s s i è r e s r e -
pose la l i t t é r a t u r e des c h r o n i q u e u r s les 
plus m o y e n â g e u x . 

Chez les m é d i é v i s t e s de p r o f e s s i o n et 
les a r c h é o l o g u e s p a t e n t é s , on n ' e s t pas , 
d 'a i l l eurs , t o u j o u r s p r è s de s ' e n t e n d r e . . . 

On discute e n c o r e sur le n o m qu'i l con-
v ient de d o n n e r à cet te a r c h i t e c t u r e na-
t ionale que M. A n t h y m e S a i n t - P a u l , dans 
un i n t é r e s s a n t ar t i c le du Bulletin monu-
mental (2), appela i t m é l a n c o l i q u e m e n t 
« l ' i n n o m é e » et proposai t , — t imide-
m e n t , — de b a p t i s e r « ga l l i cane ». « L ' a r -
c h i t e c t u r e , disait - i l , qui , m a l g r é ses dé-
fauts , si el le en a v é r i t a b l e m e n t , r e s t e r a 
l ' h o n n e u r du g é n i e f r a n ç a i s et p e u t - ê t r e 
du g é n i e h u m a i n , est , par u n e for tune 
b izarre , la seu le à l aque l l e ni l ' é rudi t ion , 
ni l 'h i s to i re n 'a pu a t t a c h e r de n o m c o n -
v e n a b l e ; ses a d m i r a t e u r s a u x a b o i s se 
r é s i g n e n t à a d o p t e r l 'appel lat ion i m a g i -
n é e par s e s d é t r a c t e u r s . . . L ' é p i t h è t e de 
« g o t h i q u e » les a t i rés d 'af faire , et, n e 
p o u v a n t t r o u v e r ni m i e u x ni plus m a l , 
n o u s nous en c o n t e n t o n s , à par t q u e l q u e s 
p r o t e s t a t i o n s i so lées . » M . de L a s t e y r i e , 
au n o m des c o m m o d i t é s et des t radi t ions 
de l ' e n s e i g n e m e n t , r é c l a m a i t q u e l q u e s 
s e m a i n e s a p r è s en f a v e u r de g o t h i q u e (3) 
« qui es t du v i e u x et b o n f r a n ç a i s », 
qui n e peut i n d u i r e p e r s o n n e en e r -
r e u r , est- e m p l o y é dans toutes les lan-
gues de l ' E u r o p e e t es t c o m p r i s de 
t o u s . — S a n s doute ! m a i s on ne s a u r a i t 
s ' é t o n n e r , c e p e n d a n t , que les f e r v e n t s de 
l 'art « g o t h i q u e » se s e n t e n t f ro i s sés et 
h u m i l i é s d 'une appel la t ion qui , h is tor i -
q u e m e n t , n e va pas s a n s u n e i n t e n t i o n 
de m é p r i s . Quand B o i l e a u par le des 
« idyl les g o t h i q u e s », q u e R o n s a r d v i e n t 
f r e d o n n e r s u r s e s p i p e a u x r u s t i q u e s ; — 
q u a n d M o l i è r e sacr i f ie à l 'art de son 

(2) Année 1893, p. 411 et suiv. 

(3) Bulletin monumental, même année, p. 523 
et suiv. 

a m i M i g n a r d et à la Gloire du Val de 
Grâce : 

... le fade goût des ornements gothiques, 
Ces monstres odieux des siècles ignorants 
Que de la barbarie ont produits les torrents; 

quand S a u v a i , p a r l a n t de P i e r r e L e s -
cot, dit : « Cet a r c h i t e c t e fut le p r e m i e r 
qui bannit de la F r a n c e l ' a r c h i t e c t u r e go-
thique pour y in t roduire la be l le et g r a n d e 
m a n i è r e de b â t i r » , ils font du m o t « gothi -
que » un emplo i qui indique e x a c t e m e n t 
et s u f f i s a m m e n t dans quel s e n s il é ta i t 
entendu en « v i e u x et bon f r a n ç a i s » , et 
l 'on excuse les p r o t e s t a t i o n s et les j u s t e s 
suscept ib i l i tés de c e u x qui t i ennent , 
c o m m e M . A n t h y m e S a i n t - P a u l , qu' i l 
s 'agit ici d 'un « des t i t r e s d ' h o n n e u r du 
génie f rança i s ». 

Mais un peu a v a n t que ne se r a l l u m â t 
cette d i s c u s s i o n , — e n g a g é e depuis b i e n t ô t 
so ixante ans , — d ' a u t r e s é t a i e n t v e n u s , 
qui, de ce t te ép i thè te i n f a m a n t e , a v a i e n t 
prétendu fa ire un t i t re de n o b l e s s e . Dé jà , 
E m e r i c D a v i d ( 4 ) avai t proposé d ' e x p l i q u e r 
l ' express ion « a r c h i t e c t u r e . g o t h i q u e » 
en d é m o n t r a n t q u e les Goths , les p r e -
miers des b a r b a r e s a s s i m i l é s à la c ivi l i -
sation la t ine , ^vaient in t rodui t p a r m i les 
e n v a h i s s e u r s qui, h é r é d i t a i r e m e n t , n e 
conna issa ient que l ' a r c h i t e c t u r e du bois , 
l 'art de la c o n s t r u c t i o n en p i e r r e . E n 1889, 
M. A. W a u t e r s , d a n s u n e c o n f é r e n c e à la 
Soc ié té d ' a r c h é o l o g i e de B r u x e l l e s (5), 

(4) Mémoire sur la dénomination et les règles 
de l'architecture gothique, publié en 1837 et réim-
primé à la fin de Y Histoire de la sculpture anti-
que (édition de 1853, p. 289 et suiv.) 

(5) L'Architecture romane dans ses diverses 
transformations; conférence donnée à l'Hôtel de 
Ville de Bruxelles le 12 avril 1889, par Alphonse 
Wauters, archiviste de la ville de Bruxelles. — 
Bruxelles, 1889; in-8. 

avai t opposé, a v e c b e a u c o u p de t e x t e s à 
l 'appui, la « m a n u s g o t h i c a » au « m o s 
ga l l i canus ». E t M. Louis Goura jod, r e v e -
n a n t à p lus ieurs r e p r i s e s dans ses l e ç o n s 
d 'ouver ture du Cours d'histoire de la 
sculpture française, à l 'Eco le du L o u -
vre , s u r l ' i m p o r t a n c e de l 'apport b a r -
b a r e dans la const i tut ion de notre a r t 
n a t i o n a l , s ' écr ia i t : « S a n s l ' e x i s t e n c e 
» et l ' in tervent ion de la charpente -
» r i e , j a m a i s l ' ar t g o t h i q u e , c o m m e 
» l 'art indien, c o m m e l 'art r u s s e , c o m m e 
» tous les a r t s des races i n d o - g e r m a n i -
» q u e s ou c a u c a s i e n n e s , n ' a u r a i t reçu la 
» déf ini t ive e x p r e s s i o n qu' i l présente 
» C'est à la c h a r p e n t e r i e et a u x survivan-
» ces de ses tradit ions qu'il doit un c e r -
» ta in n o m b r e de ses c a r a c t è r e s . L e n i e r 
» se ra i t f e r m e r les y e u x à l a l u m i è r e . . . 
» J ' e s t i m e qu' i l es t i n j u s t e e t p r e s q u e 
» odieux d 'avoir , dans la g r a n d e œuvre de 
» la c ivi l isat ion occ identale , m é c o n n u la 
» par t m a g n i f i q u e de tous ces fiers c h a r -
» pent ie r s , n o s a n c ê t r e s , d 'avoir oubl ié 
» tous ces l egs success i f s des ouvr iers du 
» bo is , les Gaulois , les F r a n c s , les S a x o n s , 
» les N o r m a n d s . . . » (6 )Enf in , M . Raoul R o -
s ières , dans un ar t i c le de la Revue archéo-
logique (T) conc lua i t que gothique, — en-
tendu dans le s e n s de « b a r b a r e » , — e s t b i e n 
le m o t le plus c o n v e n a b l e à d é s i g n e r l 'ar-
c h i t e c t u r e qui pr i t n a i s s a n c e et se déve-
loppa chez nous et dans le nord de l 'Eu-

(6) Les Origines de l'art gothique, leçons d ou-
verture du cours d'histoire de la sculpture du 
moyen âge et de la Renaissance (extraits du Bul-
letin des Musées. — Décembre 1891, janvier 1892, 
décembre 1892). 

(1) L'Architecture dite gothique doit-elle être 
ainsi dénommée? (Tirage à part; 1892, in-8). 

rope après les dern ières invas ions . . . 
L e débat s 'est , c o m m e on voit , s ingu-

l i è r e m e n t é largi , — et il faut souha i te r 
que M. L . Goura jod se décide un j o u r à 
publ ie r la sér ie de leçons où il a discuté 
et établ i sa doctr ine . A c e u x qui n 'ont pu 
s u i v r e ses cours , — et j ' a i le cuisant re-
gre t d 'être p a r m i ceux- là , — ses l eçons 
d 'ouver ture , si é loquentes et n o b l e m e n t 
p a s s i o n n é e s , ne s a u r a i e n t tenir lieu des vi-
v a n t e s d é m o n s t r a t i o n s qu'i l t ire de « l 'aus-
cul tat ion » et clu r a p p r o c h e m e n t des mo-
n u m e n t s , des sér ies de preuves a r c h é o l o -
g iques que son inépuisable et v i b r a n t e 
érudit ion a p a t i e m m e n t const i tuées . 

Dans le grand ouvrage , l 'une des plus 
i m p o r t a n t e s c o n t r i b u t i o n s à l 'h is toire de 
l 'art du m o y e n âge qui a ient paru depuis 
l o n g t e m p s , dont nous a n n o n c i o n s la pu-
bl icat ion au début de cet te causer ie , M . 
E u g è n e L e f è v r e - P o n t a l i s , m a î t r e autor isé 
de la j e u n e école a rchéo log ique , n'a pas 
voulu r e m o n t e r si haut dans la quest ion 
des o r i g i n e s du « go th ique ». S a n s doute, 
il r e c o n n a î t f o r m e l l e m e n t que les tradi tions 
la t ines n 'ont p r e s q u e r ien à voir dans l 'or -
n e m e n t a t i o n des ég l i ses du onz ième s iè-
cle dont il a e n t r e p r i s l ' é tude ; il r e t r o u v e 
dans la décorat ion des c h a p i t e a u x la p r é -
d o m i n a n c e des é l é m e n t s « b a r b a r e s » et 
de l 'art des fibules et bouc les de ce intu-
r o n s m é r o v i n g i e n s ; m a i s il a pris soin 
de l i m i t e r s é v è r e m e n t le d o m a i n e qu' i l 
voulait e x p l o r e r , et il s 'y es t tenu a v e c 
u n e e x t r ê m e r i g u e u r de m é t h o d e . Son but 
est de m o n t r e r que « l ' I l e -de-France fut le 
b e r c e a u de not re a r c h i t e c t u r e nat ionale ». 
E t , sans s ' a t tarder à d iscuter s'il c o n v i e n t 
d 'appeler cet te a r c h i t e c t u r e gothique , ogi-
vale , ga l l i cane ou b a r b a r e , il porte tout 
son effort à en déf in ir les c a r a c t è r e s , les 
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formes maî tresses et le développement 
organique. 

Son livre d'aujourd'hui est le dévelop-
pement de la thèse très r e m a r q u é e qu'il 
présenta, en 1885, à l 'Ecole des Chartes . 
Il a, depuis, complété ses p r e m i è r e s re -
cherches dans l 'ancien diocèse de Sois-
sons, ent ièrement remanié le cadre de 
son travail et lui a donné l 'ampleur d'une 
étude d 'ensemble sur les égl ises de l 'Ile-
de-France au onzième et au douzième 
siècle. « En effet, on ne peut se dispenser 
de franchir les l imites d'un diocèse pour 
résoudre la question si délicate de la dé-
couverte de la voûte d'ogives. L e s progrès 
de l 'architecture rel igieuse furent aussi 
rapides autour de Beauvais , de Noyon, de 
Senl is et deParis que dans le So issonnais 
et le Laonnais . » 

Dans la partie présentement publiée, 
M. Lefèvre-Pontal is , après avoir consa-
cré deux chapitres à l 'histoire et à la bi-
bl iographie, indique tous les caractères 
connus des églises du bassin de l'Oise, en 
notant so igneusement les part icular i tés 
spéciales à telle oute l le région de l 'Ile-de-
France . L a forme des plans, le style des 
t ravées , la s tructure des voûtes,Qes profils 
des arcs et les |motifs d 'ornementat ion 
l'ont amené à diviser en trois groupes les 
églises du onzième siècle, cel les de la 
première moitié, enfin cel les de la se-
conde moitié du douzième siècle, et lui 
ont permis de suivre, depuis ses premiers 
essais jusqu 'à la veille de son glor ieux 
essor , la formation et le développement 
du style « gothique ». Après avoir analysé 
m e m b r e à m e m b r e plus de deux cents 
églises rurales et discuté les n o m b r e u s e s 
théories émises depuis un siècle sur les 
origines de la croisée d'ogives et de l 'arc 
en t iers-point, il peut conclure : « L e s 

» églises bât ies entre Beauvais , Senl i s et 
» Soissons r e n f e r m e n t encore de n o m -
» breuses voûtes d'ogives antér ieures à la 
» construction de l 'égl ise abbat iale de 
» Saint-Denis, qui fut c o m m e n c é e en 1137. 
» L 'ar t gothique est un art essent ie l le-
» m e n t français ; ses é léments ne déri-
» vent d'aucun principe emprunté aux 
» édifices de l 'Orient (8). » 

« Croisée d'ogives », « A r c en t iers -
points » ; il n 'est pas de lecteur , j e sup-
pose, qui ignore à cette heure la s ignif i -
cation exacte de ces mots . P o u r t a n t l 'an-
cienne confusion, s ignalée dès 1850 par 
Quicherat après F é l i x de Verne i lh , re -
vient encore si souvent dans le l a n g a g e 
courant et m ê m e dans les « Manuels » 
d'histoire de l 'art, — et j u s t e m e n t dans le 
dernier paru, — qu'il n 'es t peut-être pas 
superflu d'y ins is ter une fois de plus dans 
un journal . « O g i v e » ne doit pas désigner , 
malgré l 'antique habitude, la forme br isée 
des arcs employés dans l 'archi tec ture go-
thique ; c'est Mill in le premier qui a 
employé ce mot dans ce sens erroné {fe-
nêtres ogives). J u s q u ' à la fin du siècle der-

(8) I l n'est que juste, et M. Lefèvre-Pontal is n'y 
manque pas, de rappeler qu'en 1839-1849 le doc-
teur Eug. Voiliez publia sur Varchéologie des mo-
numents religieux du Beauvaisis pendant la mé-
tamorphose romane (in-folio) un ouvrage remar 
quable en son temps et qui reste utile encore au-
jourd'hui, « I l faut chercher la solution des pro-
blèmes au cœur même des édifices et les étudier 
le crayon à la main dans leurs plus petits détails. 
Généraliser avec des documents de cette dernière 
espèce et non d'après les impressions fugiti-
ves de l 'esprit, c'est faire de la science vraie. . . » 
écrivait le docteur Voiliez, qui se vantait d'être 
imbu des principes d'une école de rigoureuse ob-
servation, « et d'avoir parcouru plus de 520 my-
riamètres pour aller étudier et mesurer en détail 
118 monuments ». — C'est ce qu'a fait M. Eugène 
Lefèvre-Pontal is sur un plus grand nombre de 
monuments, mais avec des moyens d'investiga-
tion plus précis et une préparation archéologique 
.supérieure. 

nier , les théor ic iens et les commentateurs 
ont entendu, par ogives ou augives, les 
arcs en croix , les nervures diagonales al-
lant en se croisant d'un doubleau à l'au-
tre dans les voûtes du moyen âge. L e 
rôle de ces nervures était celui d'une 
charpente de pierre qui, sect ionnant en 
compart iments t r iangulaires l 'espace à 
voûter et répart issant les poussées sur des 
points précis , augmentait la force des 
voûtes, rendait la construct ion plus aisée 
et plus s table : c 'est dans ce sens qu'un 
poète de la cour de Louis VII I dit de Phi-
l ippe-Auguste qu'il a été « le défenseur et 
l 'ogive d e l à foi cathol ique » (catholiess fi-
dei validus defensor et ogis) (9). 

Ce sens est absolu : tous les archéolo-
gues , sont revenus ou auraient dû y re-
venir depuis Quicherat , et il est indispen-
sable que le grand public y revienne 
éga lement . 

C'est la découverte de cette croisée 
d'ogives, avec l 'emploi sys témat ique des 
arcs en t iers-point et des arcs-boutants 
qui en fut la conséquence , qui est le l'ait 
capital de l 'archi tecture nouvel le dent 
l ' I le-de-France fut le berceau. « Ce qui 
const i tue la voûte gothique, dit Viollet-
Le-Duc, c 'est l 'arc ogive, l'a^p diagonal, et 
non l 'arc doubleau. »Dans un chapitre ma-
gistral (p. 57 à96) , M. E u g è n e Lefèvre-Pon-
talis en suit le développement depuis sa 
première apparit ion, « au mil ieu de ce riche 
pays du Valois , d'où le nouveau système 
d 'archi tecture rayonna sur le Par i s i s , le 
V e x i n , le Beauvais is , le Laonnais , la Cham-
pagne et la Br ie . « Si l 'on t race sur une 
carte un grand cercle ayant pour rayon là 
distance entre Senl i s et Laon , on décrit 

(9) V . Annàles archéologiques, I I p. 40, et Qui-
cherat, Mélanges iïarchéologie I I , p. 74 et suiv. 

une c i rconférence qui p a s s e p a r l e s vil les de 
R e i m s , Epernay, Sézanne , Provins , Mon-
tereau, Etampes , R a m b o u i l l e t , Vernon , 
Gournay, Amiens , P é r o n n e et Saint-Quen-
tin, pour aboutir à son point de départ ; 
tel les sont les l imités du pays d'origine 
du style gothique . . . C'est dans les b a s s e s 
val lée de la Se ine , de l 'Oise, de l 'Aisne, 
de la Marne et de leurs aff luents , que cet 
art original at te ignit rap idement un si 
haut degré de perfect ion ». 

Des c i rcons tances poli t iques ( l ' impul-
sion du pouvoir central dans le do-
maine royal) ; — sociales et économiques 
(la prospéri té du pays, les l a rgesses des 
se igneurs et des a b b a y e s p e r m e t t a n t à 
chaque paroisse d'avoir son égl ise élé-
gante et solide) ; — géologiques (abon-
dance de la pierre à bât i r dont les bancs 
v iennent af f leurer partout la surface du 
sol), — et e thnographiques (l 'unité plus 
grande de la race dans ce mil ieu privilé-
gié) expl iquent le rôle que joue alors cette 
région dans l 'histoire de l 'art f rançais et 
l ' influence de ses c o n s t r u c t e u r s . 

I ls débutent bien h u m b l e m e n t . Pen-
dant longtemps, ils n 'osent pas voûter les 
nefs et les t ransepts . C'est avec des c h a r -
pentes qu'i ls recouvrent leurs égl ises ; ils 
ne font qu 'except ionne l lement usage de 
la voûte en berceau, — et se contentent 
de l ' employer en avant des c h œ u r s c o m m e 
complément de la voûte en cul de four. 
L e s éco les d 'Auvergne , de Poitou et de 
Provence pouvaient ce r tes paraî tre plus 
avancées . . . C'est en cherchant à p e r f ect ion-
n e r la s t ruc ture des voûtes d'arêtes et 
à force de cons ta ter avec quel le faci l i té 
elles se dégradaient , que les archi tec tes 
furent conduits à i m a g i n e r la croisée d'o-
gives. El le s 'annonce , se fait pressent i r 
plus qu'el le ne se m o n t r e dans la der-

nière t ravée du bas côté Sud de l 'église de 
Rhuis , près de Verber ie , sous la c loche de la 
petite église d'Auviller, près de Clermont-
en-Beauvais is , enfin elle se développe et 
c o m m e n c e àprendre conscience de ses res-
sources dans la déambulatoire de l 'église 
d e M o r i e n v a l , désormais cé lèbre . L e maî-
tre de l 'œuvre y t raça d e u x n e r v u r e s 
diagonales au-dessus de chaque travée, 
« pour former une véri table ossature in-
dépendante des autres part ies de la 
voûte (10) ». L e s nervures sont formées 
d'un é n o r m e boudin à peine dégrossi et 
reposent gauchement sur les colonnes 
dest inées à les recevoir ; les clefs de 
voûte sont tail lées avec une ins igne ma-
ladresse ; l ' assemblage des c laveaux porte 
la trace de n o m b r e u x tâ tonnements — 
toute la m a ç o n n e r i e est lourde et mas-
s i v e ; — maf?, du j o u r où cette construct ion 
rudimenta i re fut achevée, la découverte 
de l ' é lément capital des voûtes gothiques 
fut un fait accompli ; Saint-Denis , Notre-
Dame, les cathédrales d 'Amiens et de 
R e i m s , — toute la glorieuse archi tec ture 
des siècles suivants, — étaient en germe 
dans ces lourdes m e m b r u r e s . 

Ce n'est pas dans un article de journa l 
qu'il est possible d 'entrer dans le détail 
archéologique du développement de l 'or-
gani sme nouveau. J ' essayera i de présenter 
ai l leurs, en résumant non seu lement le 
l ivre de M. Lefèvre-Pontal is , mais les 
t ravaux parus depuis quelques années , 

(10) On en trouve les dessins dans un excellent 
livre de vulgarisation, un des meilleurs qu'on 
puisse consulter sur la matière : Development and 
Character of got hic architecture, by Charles-Herbert 
Moore (London, Macmillan, 189) ; in-8), — et dans 
le grand ouvrage de M. Louis (ionse, VArt gothi-
que, in-folio qui, pour cette période de gestat ion 
du gothique, est plein d'observations ingénieuses 
et doit être consulté. 

un tableau d 'ensemble de l 'épanouisse-
ment de l 'art gothique. Qu'il m e suffise, 
pour aujourd'hui , d'avoir attiré l 'atten-
tion du public sur un ouvrage de grande 
valeur, qui datera dans la science, et qui 
fait honneur à l 'école archéologique 
française . 

AN D R É M I C H E L . . 

P. S. — J e ne puis que s ignaler au jour-
d'hui VHistoire générale des beaux-arts, 
de M. R o g e r Peyre (Paris , Delagrave, 
in-8), qui me paraî t -être , en dépit de quel-
ques erreurs de détail, un des meil leurs 
manuels parus jusqu 'à ce jour . . . 
A la l ibrair ie Firmin-Didot, M. Gaston 

Cougny, auteur d'un bon Choix de lectu-
res sur « l 'art du moyen âge », c o m m e n c e 
la publication d'Albums-Manuels (con-
formes aux p r o g r a m m e s off ic iels ! ) dont 
les gravures sont bien inégales. — L' intro-
duction de l ' enseignement de l 'histoire de 
l 'art dans les lycées a fait sortir de te r re 
des douzaines de manuels et d 'a lbums . 
Il en est de bien mauvais dans le n o m b r e , 
et il faut souhaiter que l 'administrat ion 
soit, dans ses « approbations », d'une 
grande réserve . 

Enfin, notre confrère , M. Gustave Gef-
froy a réuni, pour la t rois ième fois, dans 
un jol i volume paru à la l ibrair ie Dentu, 
les art ic les qu'il a publiés, au j o u r le j our , 
sur les choses de l 'art : expositions et ar -
tistes. {La Vie artistique, avec pointe sè-
che, d'A. Renoir , 3e série.) Il n 'y a pas 
à « cr i t iquer » des m o r c e a u x de crit ique-
Mais on doit du moins rendre jus t i ce , 
m ê m e quand on pense quelquefois diffé-
r e m m e n t , au talent et à la haute concep-
tion de l 'art qui dist inguent les écrits d9 
M. Geffroy. 

A. M. 
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