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CHEMISCHE ANALYSE VAN EEN 
BRONZEN BIJL 

I. 

Hel weze ons toegelaten , als inleiding tol de bladzijd en in dewelke Dr. lr. J. 

Eeckhout een niemYe rnelhode beschrijfl die werd aangewend bij de chemische 

analyse van een bronzen bij l tje van Eename , e11l,ele problemen aan te snijden in 

verband met hel gebruik der scheikunde als hulpwetenschap voor c!e archeologie. 

Opuat de chemische analyse werkelijk nultige en brnikbare gegev ens zou 

versc haffen aan den archeoloog , dienen drie \'UOl'I\ aarden Yervuld. Eerst en 

rnoral u10el de aualyscmethode zoo nauwkeurig 111ogl'lijk zijn, opdat alle aa11-

\\·ezige elernenteu en h un ouderlinge verhoudingen zouden ku111Jen bepaald wor

den. Ten lweede 111oel deze 111elhode kunnen aange\\ end \1·orden met een mini

mum van rnaleriaalverb1 uik, opdat, de te a1rnly.'<'ere11 vnon1·crpen niet geschon

den zouden worden. De bru11sa11aiyscn vroeger ten onzent door Jacobsen (1) uit

ge1 oerd, bi ijken deze eerste v ounvaarde uict te vl'rvu l len; de 11iemve methode 

in de volgende hlac!zijden beschreven, schenkt i11Legc11deel in ruime m ate Yol

doe11ing. De laatste voorwaarde, ten slotte , i s  dat liet grootst mogelijk aantal 

voorwerpen u it de praehislorit;clie en R orn einscl i e tijdperken volgens dezelfde 

rncthoJe zouden onllce<l worden. I mmers, slechts door onderlinge vergelijking 

kunnen waardevolle resultaten verkregen worden. :\Jet v reugde hebben we ver

nomen dal binnen afzienbaren tijd in het laboralorium voor A na !yt ische Schei

kunde der Universit.eit Le Gent., onder leiding van Professor J. Gil l is, een syste

matisch onderzoek zal ondernom en "·orden naar de chemische samenstelling van 

alle praeliblorische en Gallo-Homeinsd1e bronzen voon·verpen die in onze streken 

gevonden werden. Het \vare zeer wenschelijk dat alle musea en private verzame

lin gen bereidwi llig hun stukk en ter beschikking voor deze onderneming zouden 

stellen. Eemrwal dat. rnc11 ovrr een groot aant a l  resultalen van dergelijke chemi

sche analysen zal beschikken, zal hel waarschijnlijk mogel ijk zijn een oplossing 

Le vinden voor een reeks vraagstukken waarvan we hier de voornaamste aan

duiden. 

(1) J. JACOBSEN, L'áae du bronze E-n Belgique {partie chlmlque) .. Bruxelles 1904. 
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De scheikundige ontleding moet het mogelijk maken de verschillende erts

soorten te bepalen die gebruikt werden bij het vervaardigen van het brons, en 

dus ook de herkomst van deze koper- en tinertsen. Dit is natuurlijk uiterst 

belangrijk voor de economische geschiedenis der vroegste tijden. Door de nauw

keurige omlijning van de afzetgebieden zal men misschien ook in staat zijn de 

Yerschillende productiecentra der bronzen voorwerpen te bepalen. 

Door typologische vergelijking van zekere voorwerpen, b.v. de bronzen bijlen, 

heeft men gepoogd de chronologie van het bronstijdperk nader te bepalen. Zoo 

denkt men over het algemeen dat de hulsbijlen uit de vleugelbijlen ontstaan 

zijn. Onlangs heeft men echter de meening geopperd dat beide typen van bijlen 

uit denzelfden tijd dagteekenen, maar aan verschillende cultuurkringen moeten 

toegeschreven worden ( 2). Hier kan ook o.i. de chemische analyse de juiste 

oplossing brengen. 

·wat het Gallo-Tiomeinsche tijdperk betreft, moet het door de chemische ont

leding gemakkelijk kunnen uitgemaakt of de voorwerpen in Noord-Gallië (b.v. 

te Bavai) vervaardigd zijn geworden, ofwel uit Italië (Etrurië) of elders (b.v. 

Alexandrië) werden ingevoerd. Ten slotte zal het bij zekei;e verdachte stukken 

niet moeilijk vallen te bepalen of we ze als authentiek mogen aanschouwen ofwel 

als moderne nabootsingen moeten verwerpen. 

* 
* * 

De bijl waarvan hieronder de analyse beschreven wordt, werd aan het 

archaeologisch museum der Rijksuniversiteit te Gent geschonken door den heer 

architect Ad. Van de \\Talie, van Gent. Het is een hulsbijl waarvan beide zijden 

versierd zijn met drie ribben. Ze dagteekenl van de vierde periode van het brons

tijdperk (volgens de classificatie van Décheletle). Deze bijl werd in 1 938 gevon

den op een diepte van 2 m. in kleigrond, in de steenbakkerij Van de Moortel, 

gelegen te Eename (Oost-Vlaanderen), op den rechter oever van de Schelde, 

ten Noorden van den spoorweg Brnssel-Kortrijk. 

* 
* * 

S. J. DE LAET. 

( 2 )  Zie b.v.  E. SPROCKHOFF, Niedersachsens Bedeutung für die Bronzezeit Westeuropas 
:6ur verankerung einer neuen Kutturprovinz ( 31. Bericht d. Röm.-Germ. Komm. 1941,  
ll. Teil, pp. l-1:31!. Berlin, 1942 ) .  
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II. 

Voor een volledige chemische analyse van het brons waaruit het te onder

zoeken bijltje blijkbaar was gegoten, kon onmogelijk voldoende materiaal wor

den uitgedraaid zonder gevaar het stuk op ongeoorloofde "·ijze Ic srhenden. 

Hier moest dus een analysemethode wonlrn toegepast welke toelaat, met een 

minimum van materiaalverbrnik, alle aanwezige elemcnlen , ook in Je geringste 

concentratie, mrt een behoorlijke nauwkeurigheid te bepalen. Wel kunnen we 

thans langs microchemischcn weg ook 111et zeer \YCinig materiaal natnYkeurige 

analysen uitvoerrn , maar talrijke elelllenlen, in geringe concentratie aanwezig, 

zullen zeker bij deze methode ontsnappen. Trouwens zou een volledige quanti

tatievc analyse voor deze laatste ele111enlen , dikwijls sporenelementen, zelfs met 

veel materiaalverbruik, buitengewoon moeilijk en langclurig zijn. Alleszins be

slaat er geen l\Yijfel dat een scl1eikundige analyse \'oor Yele elrmenlen, \YClke 

nochtans van belang zijn om een inJeeling n111 de rnon\erpen Yan metallurgisch 

standpunt uit loe te laten, ontoereikend is. 11 ie rop \rnnl reeds door ,\lonlelius (:3) 

en door Mestorf ( 4) gewezen. 

Alleen de quantitatievc speclraalanal�·;;e kan hier de gewenscl1lc oplossing 

brengen. Twee methoden komen hierbij in aanmerking, n.l. de gecondenseerde 

vonk, en de boogmethode. 

Door vVinkler ( 5 )  wcrcl reeds vroeger met helzrlfde doel de quantitatieve 

spectraalanalyse van koperlegeeringen met de geconden�eerde vonk bestudeerd, 

en talrijke anal_ysen werden volgens deze methode gedaan. \Ve konden echter 

op dit oogenblik over de analysetabellen uit \Vinkle1"s onderzoek niet beschikken 

en misten bovendien alle gegevens oYer de arbeidsYoorwaarclen. Een nieuw onder

zoek hierover voor de analyse van één enkel monster zou buitengewoon tijd

rnovend geweest zijn en beschouwden wc dan ook nis 011gewenschl, des te meer 

dat de boog111ethode met t rappensektor volgens Breckpot ( G), welke ge\'Oeliger 

is clan de vonkmethode, toelaat alle onzuiverheden lol de kleinste concentraties 

te bepalen. 

Bij deze methode worden de versch i Il ende onzuiverheden, onclrr vorm van 

oxyden, gemengd met een konstante hoeveelheid knprr, eveneens onder vorm 

(::!) 0. MONTELIUS, Arch. /. Anthropologie, XXIII, 1895, 449. 
(4) J. MESTOR.l'', Arch. /. A n thropologie, XXIII, 1895, 449, aanmerking. 
( 5 )  J. WINKLER, Quantitative Spektralanalytische Untersuchungen an Kupferlegierungen 

zur Analyse von vorgeschichttichen Bronzen. Verottentlichungen des Landesanstalt /. Volk· 
neitsJcunae zu Halle a.d.S" 7, 1 935 . 

(ö) R. BRECKPOT, Cnimie e t  Industrie, No spécial du 13e congrès, 1933.  



van oxyde. Deze oxyden worden doorgaans verkregen door zarht gloeien der 

nitraten. Dil mengsel van oxyden wordt op een uitgeholde graphiet als cathode 

tegenover een p llnt vorrnige gra pl tiel als anode opgenomen. De calhode staat 

onderaan. 0111 uitdistillatic gedurende de opname zooveel mogelijk te vermijden, 

wordt gc\verkt m et kleine �troornstcrkte, nl. 1 amp. Dr opnamr begint onmid

dellijk bij hC'l aanstrken van den Loog en duurt 3 min. Voor de spleet van de 

spectograaf, welke mcl behulp van een geschikt e condenser homogeen wordt 

belicht, draait ren trappensektor met () trappen, uitgesneden volgens een meet

k1mdigc rede, 1· = 2,G. Ue :<plcelbreedle van dr f'pectograaf bedraagt O,OliJ mm. 

!Je verkregen spedrogrammen worden visueel onderzocltt bij 20-voudige vergroo

ting, onder de sprdroprojedor van Zeiss. Voor versd1illende l ijnenpa ren, be

staande uit. een onzuivrrl1eidslijn en ren koperlijn, worden de trappen opgezoch t 

waarvan de zwarting dezelfde is. l :il ltet rangnum111er der trapprn met gelijke 

zwarting, e1r11lueel geïnlerpolrenl, ka 11 dan, rekening houdend met de gekende 

rede van den sektor, de verhouding rnn de beliclttingstijd, waarvoor gelijke 

zwarting ontslaat, bepaa Id "orden. Deze verhouding noemt men de schijnbare 

relatieve intensiteit. Ze kan in trappen of lil % worden uitgedrukt. Hiervoor 

geldt cle bet.rekking : 

rel. inl. (1\. 1.) ". of 

log. R. 1. = a log. r 

waarin r de rede van den sektor is en ::i hel versc hi l lil rangnlilrnncr der trappe11 

van gelijke zwarting.  

Sedert enkele jaren \\'crd door Breckpol (7) ltel nieuwe begrip efficienl ie, s , 
ingevo�rd. Hij toont aan dat het rffirientieverschi l ,  6 s tusschen 2 l ijnen gege

Yen wordt door de betrekking : 

6 8 -= a Ing. r. 

Volgens deze methode heeft B reckpot met zijn medewerkers de m eeste on

zuiverheden in CuO als basis onderzocltt, tol concentraties van 1 %, en tabel len 

111euegedec l J welke voor het bepalen van onzuiverheden in onbekende mengsels 

bruikbaar zijn. 

Deze 111elhode leent zich uitermate goed voor (le quantitatieve bepa ling van 

onzuiverheden in brons, dal, zooals we hier mogen verwachten, behalve Sn, wel

licht gee11 a11dere elrmrnten in cont·entraties hooger dan 1 % bevat. Nu kan Sn 

(7) R. llRl!:CKPOT, .Spectrochimica Acta, 1 ,  2, 1939. 
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in HNü4 -midden gemaJ,kclijk als 111elalinzuur \\ urden afgescheiden, zooals di t 
bij de d1emische anahse van brons gebruikelijk is. i\a affiltreeren krijgen \\ c 

een fillranl, dal beslaat uil C11, naast kleine hocvcell1eden andere elem enten , 
anderzijds een ncersl11g dal bestaat uil Sn, \\aarin evenwel g-eringe hoeveelheden 

onzuiverheden k11n11e11 aa 11 wezig zijn. Beide fracl ics kunnen 111el zuiver Cuü 

worden gc111engd i11 behoorlijke hoevcclhtid 0111 red1tstrceks rnlgens de hier 

bon'n bcscl1revcn 111clhodc Ic worden 011dcrzod1L. 

Praktisch zijn wc hierbij als volgt te werk gegaan Voor hel nemen van 

hel 11ood ige analysemateriaal deden \\·e zooals dil reeds door \le:,;lorf (8) in aan
sluiting met 1\lonlelius (D) werd be:,;dncven. Op de ons aangc"rzcn plaats van 

de bij 1 "·erd, na wrn ij deren 1·an de opprrv lakk ige onz11 iverhcden, een buri ng 
ge111aakt. van cirra 4 111111. diepte, 111el een dril vi.ln :3 111111. dia1 11elc r. We lel.ten 

er vooral op niet door hl'l stuk l1cen te bc>1 en om onzuiverheden van de binne11-

k<t11t rnn de bijl in hel ;inalyse-rnalcriaal Ic 1ennijden. De boorlinp'f'll \\Crd1·11 

zorgvuldig op zuiver pnpier opgevangen. \Vc bekwamen circa 300 111g. Een hoc

verllieirl hirn-an van :2;10 lllf.!". werd in een k\\arl:-sd1aaltje opgelo,.;l in :2 n1l. 

IJNOJ 14 N met 1 ml. 1120, e11 daarna up hel 11ale1bad verwarmd Lol alle nilreuse 
da111pen l'erdwrn('ll zijn. Daarna wordt 10 ml. herl water loege1oeµ-d, en'll 

gekookt, en dan op l1el. waterbad in rust gelaten gedurende een half 1111r. Daar-

11a werd gel'i ltreerd op een did11 filter. II el neerslaµ- \\ erd f!<'"'1�sd1en 111el \Ya rn1 
5 %-ig lJNOJ en heet water. Jlel werd daarna verascl1t en gegloeid 

gevonden gewid1t unwivl'r Sn02 : 0, 0108 f.!"· 
gelwlte �11 ... """ . .... . . � (i,:n % 

Hl'lw11dcli11.y v1ui hl'l Hcerslau : 
Een hoeveellieicl van 15,8-l 111g. rnn hel neerslaµ- ll'erd gelll engd mrt een 

oplossing rnn 200 mg. koper in 1IN03• \'Ve gebruikten hierloe electrolytisch 
koper. De l roebrle oplossing 11·erd daarna rnorzid11ig, en onder oproeren, droug
gedarnpl. en zal'hl. gegloeid i11 een k \\arlskroesje. l>e rest van oxydcn ll'ercl vuur
zid1Lig losgekrabd en Jan zorgvuldig in een agaat111orticr 01ergebracl1t. De la<il

slc hoeveel11eclen werden met alcohol overspoeld . Jlet. 111l'ngsel \\Crd clan onder 

alrnhol gernengcl lot de álcohol vcrcla111pt is, daarna gedroogd op 100°. 

\\'e bekomen ald11s een lllengsel \\aari11 rnor 100 rng. Cu (als oxyd c ) 111i11-
cler dan !i,:2:J 111g. Sn aanwezig zijn, naast geringe hoeveelheden onzuiverheden 

(eveneens als oxyden) : mengsel (a). 

(Il) L. c. 
(Il) L. c. 
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Om ook het. S!l volgens <leze lfclc rnct hode te hunne1 1  bepalen wer<len 10,8 
dee len van dil tneng:;cl met !JO dec lcn Cu (a ls  oxyde) onder a lcohol gemengd 

en <laarna gedroogd. Hier i n  is clan de rnncenlralic rnn Sn � O,li % : mrngscl ( b). 

Beliandcliny van hel filtraat : 

Hel filtraat Yan Sn02 werd in een 1 1 1aalko lf van :ii"iO ml. o\·ergeb rachl en 

na afkoelen lot <lc ijkslreep aangevu Id. IJ iervan werden 100 111 I. uit .gcpi pct t .ccrd 

en in ecu kwartscl1aaltje gebrach t ,  'rnarin mora[ 6,2:.1 mg. Cu, onder Y01111 
van nitraat, aa1 1wezig was. Op de geringe cont·enlralic der onzu iverhede11 na  

hebben we dan 100 mg. Cu i n  oplossi ng. Deze oplossing ''an nit ralen werd 

drooggedampl c11 zad1L geg loeid. De rest "·c rd \\·ederom yoorzichlig losgekrabcl 
en i n  een agaat mort icr onder alcohol gemengd : mengsel ( c). 

De Ofll!ame : 
Van de <lric aldus bekomen rnengsels (a), (b) en ( t' ) we rd n u  ren spectro

graphiscl 1 c  opnan 1e ge1 1 1aakl volgens de hierboven besrhrewn methode. Terzel f

dertijd werd een opnan1e genwakt . van wivcr (110, verkregen door oplossen Yan 
zuiver Cu i n  Il ·oJ d roogclarnpen en gloei en. Deze laat st e opname liet Loe reke

ning te houden met de even t ueele onzuiverheden welke door het toegevoegde Cu 

zouden zijn bijgebracht. 

Het u i tmeten der speclrograrnr1 1 e n  gebeurde visueel onder de speclroprojec
tor van Zeiss. zooals hierboven beschreven. De resultaten zijn in on derstaande 

tabel  opgeleekend : 

Element In het neerslag In het filtraat 

Sn 4.2 '7o 0,01 % 
Pb 0 . 024 0,26 

Sb 1,25 0,013 

BI 0,006 
Ag ± 0 001 0,062 

As 0,0085 0,45 
Zn. 0,025 

( A l )  « 0,001 < 0,001 

Ba 0,012 

Ca 0,030 0 , 1 1 0  

Mg ± 0,001 0,ülO 

Au < 0,001 
B 0,001 6 

Si 0.08 0,027 

Ni 1.0 

Co 0,3  
Fe 0,054 0,018 
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Het koper werd in een nieuw monster door eleclrolyse bepail ld. 

Het is uit bovenstaande tabel duidelijk dat het Sn quantitatief als metati11-

zuur werd afgezonderd: slechts 0,01 % Sn bleef in het filtraat achter. Het neer

slag zelf bleek echter nij veel onzuiYerheden te bevatten. Het resultaat langs 

chemisrhen weg bepaald moel dan ook met. de in het neerslag gevonden onzui

verheden worden ver111inderd. Hel door spectraal:rnalyse gevonden lagere Sn

gcl1alle blijkt daarom nauwkeuriger te zijn dan dit. langs chemischen weg be

paald. vVe moeten namelijk opmerken dal dil laat�te werd verkn·p-en zonder het 

neerslag te zuiveren, zooa Is dit meesta 1 bij technische, niel echter bij nauw keurige 
analysen, gcbeurl. 

l\a Sn blijken Sb en As als belangrijke elementen in dit brons aanwezig te 

zijn. Het Sb wordt, evenals Sn, ook nagenoeg quanlitatief in hel neerslag terug

gevonden. Het :\s inlegenderl l'indt. 111en 01er neerslag rn fillraal verdeeld. Dit 

feit maakl een nauwkeurige �cl1eik.undige analyse zoo buitengew oon moeilijk. 
Ook voor andere elementen zooals Fe, Pb, Si en Ca vindt men een dergelijke 
verdeeling over neerslag en filtraat. Opvallend is hel dat Bi volledig, en Fe groo

lendeels, in hel neerslag wordt gevonden, waar we toch deze elen1enlen als 

nitraat in het filtraat zouden Yerwad1ten. Dal FeO steeds als onwiYerheid in het 

neerslag van Sn02 voorkomt welen we wel is waar, maar dat het voor kleine 

gehallen aan Fe \'Oor hel groolsle deel in ltel neerslag wordt teruggernnden wijst 

op het buitenge11oon belang van de zuiYering van het neerslag voor nauwkeu

rige scheikundige analysen. Van hel l'b blijfl circa 1/10 deel met het Sn02 mee

gesleurd, terwijl !l/10 in het filtraat aanwezig zijn. Het grootste gedeelte van 

het Si wordt in liet neerslag leruggcvonden als onoplosbaar Si02; dat een deel 

ervan in Je oplossing is gebler en 111oet ons niel 1erwonderen, aangezien de 
op lossing niet werd drooggedampt zooals dit bi;j quantitatieve Si02 -bepalingen 

gebruikelijk is, met het doel SiO 2 onoplosbaar te 111aken. Van Ca blijkt ook een 

aanzienlijk deel in het neerslag achtergebleven te zijn. Dit geldt waarschijnlijk 

ook in dezelfde male voor Ba, maar de gevoeligheid van de methode voor dit 
element is, gezien de concentratie erran veel kleiner is, niet locreikend om dit 

vasl te stellen. In verband mel de aanwezigheid van Ba merken wc op dat zwaar

spaat als ganggesteente in zekere Yoorhistorische erlsrindplaatsen voorkomt. Bij 

de analyse van talrijke slakken, gevonden als overblijfsel van kopersmeltovens 
uit hetzelfde tijdperk in midden Duitsrhland, werd BaO gevonden (10). l\fg gaat, 

( 10) w. w l'l'TER, Die ätteste Erzgewinninu im Nordisch-gennanischen Lebenskreis. Leip· 
zig, l!J::l8, p. 81. 
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in tegenstelling met Ca en Ba, nagenoeg volledig in oplossing als Mg(N03) 2• Ter
wijl Ag 11agenoeg Yolledig in de oplossing aam\ezig i,.;, vindt men het Au als 
onopgelost metaal in het nrrrslag terug, wat we mochten verwachten. Het 

goudgehalte kon niet nauwkeurig worden bepaald : de lijntjes zijn duidelijk 
aanwezig, maar te Z\Ynk voor quant itatievc met ingen. Het gelwlte is alleszins 

kleiner dan 0,001 %. Opvallend is de aanwezigheid van Ni en van Co in vrij hooge 

concentratie, alsook van een zeer geringe hoeveelheid Boor. Deze drie elementen 

worden quantitatief in het fill raat gevonden, evenals Z11 waarvan er ook klei11r 

hoeveelheden ailnwezig zijn. Er werclrn in de spectra ook zwakke lijntjl's gevon

den van Al, wijzende op ee11 1·oncentratie alleszins kleiner dan 0,001 %. Hierbij 

moeten we echter opmerken dat ook het spectrum van zuiver f:uO op sporen Al 

wijst, zoodat over de aam\·Pzigheid van dit elc111e11l t\\'ijfel kan ontstaan. Het 
werd daarom tusschrn haakjes aangeduid. Sporen Pb, Si, Ca en i\fg bleken trnu
wens ook in het C110 aanwezig. l>c concentraties ervan waren eC'hlcr steeds 
kleiner dan 0,001 % zoodat l 1 irrvan rekening kon worden gel1ouden. 

Aan de hand van de Ynrige gege\'ens hebben we hieronder de totale samen
stelling van het brons aangegeven dat het materiaal uit111ailkle van het onder

·zochte bijltje : 

Sn 4,2 �h Zn 0,025 B 0,0016 

Pb 0,28 (Al) < 0,001 Si 0,107 

Sb 1,26 Ca 0,14 Fe 0,072 

Bi 0,006 Mg 0,011 Ni 1,0 

Ag 0,063 Ba 0,012 Co 0,30 

As 0,535 Au < 0.001 Cu 90.80 

Opmerhingen : 

De medegedeelde cijfers, behalve van koper, zijn het resultaat van visueele 

metingen der spectra. We hebben hierbij veronder,;teld dat de onderlinge beïn

vloeding der verschillende· elementen, waarvan de concentratie trouwens steeds 

kleiner is dan 1 % (op Sn, Sb en Ni na veel kleiner), mag worden verwaarloosd, 
daar de ijktabel len werden verkregen met zuivere stoffen. 

Bovendien waren we genoodzaakt gebrnik te maken van Gevaert superchro
mosa platen terwijl de spectra voor de ijktabellen op Wellington anti-screen 
platen waren opgenomen. Dit kan geringe afwijkingen tengevolge hebben, die 
echter op de nauwkeurigheid dezer visueele metingen van weinig invloed zullen 

zijn. 

Dr. Ir. J. EECKHOTJT. 
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ENCORE LE MAITRE 
DE L'ANNONCIATION D'AIX 

Le catalogue de ce maître énigmatiquc nei co1 1 1pren<l qu 'une seulc reuvre 

certaine, un grand triptyquc aux vol�ts <lispersés. Hcrnnstitué tcmporairemcnt 

à plusieurs reprises, exposé pour la prern irrc fois au :\l usée du Louvre en 1930, 
puis aux expositions d 'art frança i,; de Londres et de P::i ris, Ie H l'laûl I' de /'il n 

nonciation d'Aix a ,  cliaquc fois, susc i lé turn vive adllliralion. I l  sïmpose en 

effet par son exécution vigoureuse, Ie ren<lu snilplural des personnages, la pro

fondeur du décor et a11ssi par les natures rnortes qui ro 1 1 ronnenl les deux volets; 

des emprunts évidenls rende11t l'étude de celle belle n•u1re plus allacl1ante en

core. 

La parlie centrale, l 'Annonciation, est conscnée dans l'église des frères 

Prêcheurs, dile église de la ,\fadclein<'1 i1 Aix en Provenl'e, landis que Ie volet 

droit, IP proph ète Jérémie se trome au 'lusée de Brnxcllrs et Ic pendant, Ie pro

phète lsriïe, jadis dans la collrct ion Cook h H ichmond , a été réccmment acquis 

par la colledion van Beuningen <le Hullerdam ; ajoulons qu'un frag m ent découµ� 

,Jans Ie haut <le ce dernier panneau figure depuis longtemps au \lusi'e c!',\m

sterdam. I.'ensemble est de dim ensions l'onsidérablrs l'I rnesure l/1!1 m .  de l1aut. 

sur 3.52 m. de large. 

Le nom de 1 'arlisle reslc inconnu, on n ·a aurune C'erlitmle quant à l'école , 

Ie seul document qui apport;1it quelques précisions r11 1·c qui l'Onl'crne la com

mande est aujourd'hui perdu , c'était lr testament fait h Aix Je !l dfrembre 144-2 
par Ie clr:ipicr Pierre Curpici qui désirait qu 'un rrtable, ou figmc l 'Annoncia

tion, soit placé sur son tombeau, i1 droite Liu grand dicrur, dans l'rgli,;c Saint 

Sauveur. 

Le regrellé Hulin <le Loo a, Ie pre 1 11irr , soulil-!·nr lïmporlnrn·r du pnnnrau 

centra] lors de l 'exposition des Primil il's l'ranç::iis en 1 !)()� .. C 'est lui enrnre qui a 

identifié Ie volrt anciennerncnt dans la rnl lccl ion Hrrbert Cook, et fa il ac heter Ie 

.lérémie pom Ic :\f usée de Brnxelles. L 'éminent l'l'Î I iqul' a sans hésiler signalé les 

caractéristiques de l'reuvre: origine fl::i111ande et fnrniation eycki rnnc , inl'luencc du 

milieu provençal , contact avec l'art de Conrad Witz. La date de U4fi environ 
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s 'eRt t rouvée confirmée par la découverte d u  document d 'archive que nous ve

nons de c i ter .  A.ucune des recherches et des hypothèses récentes n 'aurait p u  se 

fai re sans tenir  compte de ces donn ées primordia les .  

* .  
* * 

Plusieurs études ont  déjà été consanées à ! 'ensemb l e  de l 'reuvrc ; nous vou

clrions s implenicnl  y ajouler quelques remarques fa ites à propos des volets ;  e l les 

porlent, d ' unc part sur la composil ion , d 'aul re part sur les << nal urcs morles n 

qui  complètenl  Ie. sujet . Rappelons que chaque panneau comport e  une figurb 

de prophèle dcbout sur un  piéclestal s ' inscrivant clans  une niche en plein c in t rc ;  

J e  haut d e  la composition est coupé par u n e  tab lette horizontale chargée d e  nom

breux accessoires. L 'ampleur un peu ramassée des s i lhouettes el la v igueur r lu 

moclelé creusant  cl 'om bres profondes les draperies épaisses, évoquent  I 'or igine 

bourguignonnc.  ( 1) D 'aul rcs é lémcnls sont emprun l és a ux Van Eyck : plus 

d ·une fois  déjà on a suggéré I e  rapprod1ement avec les aclmirab les slat ues des 

deux Saint  Jean , peintes en grisa i l le sur les vole t s  extérieurs du Relable de 
l ' A g n eau myslique,  dont Ie  saisissant relicf est encore afTusé par l 'ombre portéf 

se dessinant  sur Ie fon d ;  c ' est également sur l es volets extérieurs de re chcf

d 'c:cuvre, dans les l un ettes occupées par des images de prophètes, que 1 'on 1 rouvc 

de gros l i v res posés sur un support qui surplombe les personnages de l 'A n n on 

ciation.  Signa lons a ussi les analog1es avec- I c  Sain t A ugustin de Conrad Witz au 

J\fusée de Dijon,  person nage debout dans une pel i te  chambre rne1 1b léc d 'une 

étagèrc portant  quelques l iv res. (2)  

Le thè 1 1 1e  t radi t ionne l  de la  f igure iso lée ,  l i ée à u n  encadrement architec

tura l  remont e  à une t rès haute origine et resle longtemps réservé à la scu lpture. 

I l  sert à décorer des sarcophages, des ivo i res et des ouvrages cl 'orfèvrerie , avant 

d 'accéder i1 l a  sculpture monumental e  ou,  dès ! 'époque romane,  ces « figures 

( 1 )  Bibliographic zommaire du Maître de l 'Annonciatlon d .A!x : G. HULIN de LOO, L "Ex
position des « Primitifs français » au point de vue de l'influence des frères Van Eyclc 
sur la peinture française e t  provençale. Bruxelles-Par!s 1904. - W. SUIDA, A newly 
discovered picture by Conrad Witz, Burlington Magazine, t. XV, 1909, p. 107. -
P. JAMOT, A propos d'un primitif français, Revue de !'Art ancien et moderne, Pans, 
1927, p. 155.  - L. DEMONTS, Le Maître de l'Annonciation d'Alx, Revue de !'Art ancien 
et moderne, 1928, P. 257. - L. H. LABANDE, Les Primitifs français, Marseille, 1932, 
p. 145, pl. 3 5  à 40. - A. LIEBREICH, L'Annonciation d'Aix en Provence, Gazette des 
Beaux:-Arts , 1938, p. 63. - CH. JACQUES, La Peinture française. Les Peintres du 
Moyen-Aue, Par!s 1941, P .  47. 

( 2 )  J ..  GANTNER. Conrad Witz, V!enne 1942, pl. 12 et 13. Ce tableau mesure 101,5 x 81,5 
cm. 
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sous arcades n t riomphent à J a  façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers et de 

la cathédra l e  d 'Angoulême. (3bis)  A ! 'arcade posée devant un fon d  abstrait suc

cède l a  n iche creusée en épa isse u r  et exprimant un espace réel . Pour l a  peinture, 

c 'est l ' ltéd i e  qui préparc l a  voi c .  Tandis q ue Giotto, avcc une pureté classiq ue, 

m énage l 'équilibre e n t re I e  pcrson nage et  Ie  cadre sur l equel i l  se dél ache (Allé

gories en grisa i l l e  de l a  cl 1 a pe l l e  d e  ! ' A rena à Padoue (3) ) ,  Simone d i  ;\lar t i n o  

i nscrit ! ' im age d 'u n e  saint c  d a n s  un tri lobe gothique ( chapel l e  de S .  ·Mart i n o ,  

bas i l ique supérieure d ' Assisc) ( 4 ) . Un d e m i  s i è c l e  p l us t.a rd, Tomaso de Modène , 

accusant l a  profo n deur,  cncast re l es figures dans u n  cspace à t rois d imensions;  

l a  curieuse décoration de la sa l ie  du chapitre de l 'église S.  N iccoló à Trévise ( 5 )  

est composée d ' une suite  d ' i l l us t res dom inicains;  les types sont très variés m a is 

Ie décor u niforme se composc d 'une angle de cel l u l e ,  m e ublé par u n  pupitre posé 

sur un soubassem ent et complété par u n e  planch e t t e  formant dais;  des l iv res 

sont répan dus partout . Des o m b res t rès ma rquées sou l ignent Ie rclief,  l andis q u e  

l 'ombre portéc n e  j o u e  encore qu 'un rol e  n ég l igeabl e .  Les é l émen t s  à ret c n i r  

son t l a  n iche en profon dcu r ,  l e s  for m es sculpturales,  I e  socle e t  les  l ivres. 

�la is ,  c 'est dans unc U' u v re franco-flamande a n téricure aux Van Eyck, qu 'on 

t.rouve l a  suite  la plus cornplète de ! ' image drapée se combinant  avec une cons-

1. ruct ion <!rch itecturale .  La célèbre Tapisserie de l ' ; l pocalypse d 'A ngers en offre 

de for t  beaux cxemplcs ,  rn riés à l ' infi n i .  ( 6 )  Dans l a  pl upart des scènes, ! 'auteur 

d u  récit tenant un l ivre l1 l a  m a i n  occupe une petite conslruct ion , précédée de 

quelques m a rches, formant comme u n  haut soubassement .  Le personnage vu,  

soi t  à l ' i n térieu r ,  soit  <levant J 'édifice est  séparé du rest.e de l a  com posit ion i l  est 

en mème t ern ps isolé et m i s  en évidence. Dans un cas seul ement , la silhou e t l e  

proje t lc une ombre s u r  la paroi d u  fon d .  ( 7 )  

Le mème thème for rn e  u n  des éléments cssentie ls  d e  l a  décorat ion des r iches 

vètements sacerdotaux du t résor bourguignon conservé au Musée d e  Vienne.  

Par m i  ces  pièces d ' u n  mervei l leux lrava i l ,  dont plusieurs fure n t  a tt ribuées 

tour à tour à ! 'e n tourage des Van Eyck ou de Roger van der \Veyden,  Ie  Man teaa 

du, C_h.rist est  orné d 'une i mportante série de m art.vrs et de prophètes dans des 

( 3bls) Voir I .  ADHEMAR, Jnfluences antiques dans l'art au moyen-ttge français. Londres 
1937, p. 167.  

( 3 )  Reproductlon dans A .  VENTURI, Storia dell'arte italiana, Milan, t.  5 .  fig.  302 et 306. 
( 4 )  Reproduction A .  VENTURI, op, cit. fig. 495·496. 
( 5 )  L. COLETII. Tomaso da Modena et Ze origini del naturalismo nella pittura. Rivista del 

R. Istituto d 'Archeologia, Roma 1 93 1 ,  p. 95 .  
(6)  A LEJARD. Les Tapisseries de l'Apocalypse de la Cathédrale d'Angers. - Paris 1942. 
( 7 )  A .  LEJARD, OP. cit., pl. 6 1 .  
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nid11.:•s. ( 8 )  Tandis qu e In p l u parl porten!. des cost u 1 1 1 es r e l igieux , certains so1 1 t 

vèt us i1 la 1 11ode du lc 1 1 1 p" cl quelqu cs Y i sages p l us individual isés, forteme 1 1 t  

conslruit�.  n e  sont pas sa 1b a n a k)gie av1'l I c  visage d u  prophète Jérémie. Ul ) 
Ces deux magi slra l es f igurcs de p rophèles con s t i tuent donc un thème tra

dit ionnel d é r i 1a n l  de 1 1 1od r l rs plus anciens,  1 1 1a is l 'a1tisle est parvenu à dégager 

la s i lhou<' l t c  en é l a rgissa1 1 t  l ' espace aulum d 'e l l e .  E l le y gagne en aisanc e et en 

Yé ri t é . L ï n l r n\ L  n c  se l i rn i i c  pas a u x  person nagcs, la st·ène comporlc aussi des 

l ivres el des an essoi rcs d isposés sui ·  unc étagère ocn1pa n l  toute la pa rtie supP.-

1·ieure du pa n nca u .  C 'csl ici sans doulc 1p1r se ma l'ljUe I e  m ieux: la rée l l e  origi

n a l i t é  du pein lre Le g ro u pe 1 1 1ent de quc l 1p 1es objets i nanimés lui donne ) 'occa

sion de c ré e r  une nature rn o r l e  dans laqu e l l e  s ·ex:pri l l lent des qual ités t rès per

sonnellcs.  :\ Ion; que les Van Eyck recherr hcnt  les déta i l s  de nature morte pour 

la beaut é  du coloris ,  les n 1 1a11 ccs de lumièrc,  les qual ités d iverses de la matière , 

I e  \laît re de l 'A 1 1 1 1 011 cialiu11 s ' i nt éresse surlout à l a  forme, au volume, à l 'ordon -

1 1 a nce de l a n1m posi t io1 1 .  Cc si 1 1 1p lc dét a i l  révè le une tendance q u i ,  s 'écartant  du 

coura n t  f la 1 1 1a n d ,  fournil un nouv e l  a rgument en fa veur de ! 'origine française. 

Que 1 ·01 1 se rappe l l e  q uel11ues pein lures p l us ancie1111es ayant pour sujet 

Saint J éró11 1 e  dans son cab i net de travai l  : l ' imposanle c réation de Tomaso de 

l\lodène (10) ( Eglise S. N i coló �1 T révise) , l ' é l égante s i lbouette vue dans une 

encoignu re garn i e  de rayons drnrgés de l i  vres,  peinle pa r Lo ren zo .\Ionaco ( 1 1 )  

e t  l a  reproduction par Pcl n1:; C ristus de l 'original  pcrdu de J ean Van Eyck ( 1 2 )  

( e n  réal i t é ,  Sain t  Thonws, 111 usée d e  Détro i l ) ; les  l i vres :;ont partout dispersés, 

de mème ljUC l es menus objcls 11ui conlribuenl à rcndre Ic décor plus v ra i ;  l 'exé

c u tion de ces déta i ls  rcslc 1 1 1 éd iocr e .  Quant aux: deux rnmpositions de Jean Van 

Eyck, force 1 1ous csl de nou� conl entcr  d 'ancienncs dcscriptions q u i  semb l ent  

i ndiquer l a  p lace im port an te occupée par les l ivres dans ces  tableaux. ( 13 )  

Conl rai re1 1 1e1 1l  aux U' uvres antérieurcs les attr i buls son t groupés par I e  

Maître d e  l 'A ll lw11 cialio11 , q u i  l e s  sépa re du sujet pruprcm ent d i t ;  posés sur une 

p lanchette da11s l a  parlie supérieure de l a  composition i l s  sont \ ' U S  sous un angle 

(8)  J. von SCHLOSSER. Der Burgundisch Paramen tenschatz dea Ordens von Goldenen 
Vliesse. - Vienne 1912,  pl. de VIII à XI. 

( 9 )  J. von SCHLOS8ER, op. cit., pl . VIII4. Exposition à Bruxelles 1947. Chefs-d'ceuvre du 
Musée de Vienne. Catalogue n' 174 et 175. 

( 10 )  Saint Jéràme, par Tomaso de Modène à S .  Niccolo de Trèvise; Il est assis de face 
de nombreux livres sont posés sur des plancllettes à droite et à gauche. L. COLETII, 
op. cit. fig. 1 7 .  

( 1 1 )  0. SIR.EN, D o n  Lorenzo Monaco. Strasbourg 1905, pl. XXXVI. 
( 1 2 )  �. WINKLER. Neues von Hubert u. Jan Van Eyck. FesMchr. Friedländer - Leipzlg 

1927, p .  95 
( 13 )  B. FAOIUS. De Viris illustribus, publié à Florence en 1745. p .  46 et E. MUENTZ. Le• 

Collections des Médicis au 1 5e s. ,  Paris Londres 1888, P. 78. 
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Le Prop l i i.' I  c J ér é rn  Î t; ( 1 1 1 1 <<'<' de Hrmcllcs) . 

.N;llurc rn o rl c ( '1 1 1.-:éc d ' A m�t.crdam ) .  





inattendu et dess i n és tt di sollo i n  su n .  (14) lis sont clone mis i ntentio n e l lement 

en é v i<len ce et leur disposit ion témoigne d 'un souci de m ise e n  page et d 'ordon

n ance i ndi q uant un sentiment b i  en français qui n 'est pas san s  a n al ogies avec Ie 

s t y l e dr cerlaines naturcs mortes de Chardin. 

La belle compos il inn conservéc au ;\[ usée d ' Arn st enl nm , aya11 t é l é  d étachée 

du volct gauch e , consa<ré au prophète Isaïe, se présen te com m e  u n  tableau isolé 

( B .  0, 2ü x 0, 5G m . ) . Cc tt drssus de po rle n s 'adapte à l 'encadrement sem i-circu

la i re grà ce a ux lignes drscrndantrs m énagérs vers l e s  cxt rérni t és l atéra les ; l r  

cen t re est.  incl iqué par une l ég(' rc accent.uation d e  l a  hautenr. Les objcts sont 

cn lassés ve rs Ie bas t.a 1 1 dis < [ llC ln pa rl ie supér ieure resle v i de. Ce jeu de formes 

si rn p l cs ,  l ra i t  ée,; en nn rt'l i r f  sm lpt u ra 1 ,  s ïn n it entre deux h orizonta l cs p a ra l l è l es. 

Cct te dom i n a n te l 1or izo n ta l c  est ro mpue vers Ie m i l ieu par des d iagon ales d i ver

gen t.es fu r  m an t c o n r m e  un g r a n d 'V ; :,\opposa n t  à la  lignc rigoureuse du �nppor t ,  

l a  ligne déll 1 i q u rt.ée d n  p rofil fo r rn c  u n c  a rahesq uc agréab le :'t l "ce i l .  Les 

ve r t icales sont rares n rn i ,; la pesa n teu r est pourt ant so u l ign ée p a r  deux rubans 

t.omba n t. cl ' nn ét.ui qlindriqnr.  Bien qu ' i l s 'ag isse de fo rrn es a n g 1ileuses, 

la t ra ns i l ion d isn!· t c rn c1 1 t  nH'n :igéc par quelques courbes donne :\ ! 'ensemble u n e  

v é r it:i h l e  ha rmonie . Posés tous l1 p e u  près a u  même plan , l e s  objets  l a issen t de

v in e r  la pro fonde ur vers laquel l e  ils t c ndcn t at · cusant a i nsi Ie  rendu de l'espare. 

H ien n 'est laissé a u  l1as;1 rd;  111? 1 1 1 e  la grnnue cou rbr d i v isant i 1Tég11 l iè rernent Ie 

fon d  en une zonr som bre et 1 · au t rr clai rc répond i1 que l que principe d 'rqui l i hre 

et de corn pos it io 1 1 d o n t  l 'év id e 1 1ce c,.;t rc 1 1 due plus apparente depui:-; que la pa rtic 

s 'est t rouvée sép�1 1 ée du lou t . Tous ers é l ém ent s concourent i1 t< \ 'at rnosphère dt> 
séréni té et d'él égan ce sévère ii que sou ligna i t Pa u l  Ja 1 1 1 o t ,  < i l an t  n o t re artiste 

pa rm i les prérnr"cms de C l 1 a r d i n .  ( l f> J 

L 'altrail de la corn pos i l i o n nc rés ide pas da n s la beauté des choses, dam 

Ic rencl 1 1  de la matière ou d::>n$ la lu11 1ière nuancée , i l  est l'<t i t  de valeu rs plus 

abst ra i le5 el révè l e u n  art plus <éréb ral . S 'a ttachant se1dement à \ 'esse nt i e ] , 

l ' a rtistc <om pose tt l "a ide de masses 1 ·olor écs , u11 ensem b l e h ar11 1 on ieux d 'une 

p u r e l é  1 1 11 pcu fro ide e t  d ' u n e  sYJnél rie discrète, dans l equel  l a  réf l ex i on l 'rrnporte 

sm le -;r n t i rn en t. Notrc époque si préoct "upée du t< nomhre d 'or )) ne peut res l<'r 

i n sensi l 1 le  ;\ t ·et t r smrrn issinn i1 une ri gomeuse d isc ip l ine . 

( 1 4 )  Des livres sont posés de l a  même manière dans Ie Boccace de Philippe Ze Hardi ( Parls, 
Bibllothèque Nationale, M s .  fr. 12420, fol. 36 ) .  

( 15 )  P .  JAMOT, op. cit. p .  1 6 1 .  L'auteur indlque aussi « la couleur claire. un peu froide. 
mais d'une fine harmonie » avec se& dominantes de bleu et de blanc comme un 
argument en faveur de !'origine française, de même que l a  technique a tempera l>ur 
fond plätré, avec bandes de tolle marouflées sur Ie bois. 
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Le fai t  que rirn d 'analogue n c  se retrouve dans Ie Sain t J érom c de Colan
tonio, ( l G)  au m nsée de 1\aplcs,  0 1 1  dans Ic U clable de Sain t .Vincent F'errier ( 1 7  ! 
( Egl isc Sai n t  Pierre martyr à Naples) - deux c:euv rcs que J 'on a souvent attri

buécs i1 notre pe intre - nous in l ' i tc à n ·affepter q u 'avcc une exl rèmc réserve 

lrs rapprorhcments qui t cndcn t à groupr r ces cl i ffé ren ls L abl raux , cl 'aula n t  p lus 

que l "é lémen t de l ·o 1 1 1pa ra ison est j usl rment d 1o is i dans la (( nature mo rte n .  

C 'est aussi r n  se basa n t  sur 1 ï 111porta n t c  « hib l io t hèque n i1 double rayon qui 

rncuble I c  fond d 'or d u  Sai n t. ;\ ugust in d u  R etablc Tuclwr que ,  p l us réc c m m en t ,  

o n  a étu d i é  l es rapporl s de cel lc  ceune a non v r n c d e  l "éco le  d e  Nure1 1 1 ! Jerg avec Ie 

�l aîtrc de 1 '11 n n o n ciatio n .  ( 18) La rom pa ra ison n ·C'sl pas éd i fiante e t  révèle Ie 
rang t rès �econda i rc du pein t re a l lemand .  

Scul r\ nton e l l o  de  Mess ine ,  un issant  I c  be l  éq u i l ib re , l e  re l icf sru lptura l 

et l 'exérut ion ra ffi née , pa rv ient à réa l iscr la sy n t hèsc de ! 'esprit  lat i n  et du rnétier 

f laman d .  Dan,.; l " ,'1 n n on ciation du rnuséc nat. ional de J\l rssine ( Hl )  (s ignée et 

clatée 1 ±73) , i l  pose que lques l ivrcs el une t ige fleurie sur  une large t a b l e l l e  vue 

d 'en dessous .  Bc l l <'s for rn es simplcs et l u m i n cuses dont I c  s ty le  évoque i1 la fo is 

l 'adm i rable  rn ét irr des Van Eyck el ! 'a rt vigo ureux d u  Maître de L\ nnonciation 

d 'Aix.  

S.  SULZBERGER. 

( 1 6 )  Reprocluction dans R .  VAN MARLE . The Development of t h e  italian schools of painting, 
La Haye 1934. t .  XV p .  348. 

( 1 7 )  R. VAN MARLE, op. ci t . ,  t. XV, fig. 22. 
( 18 )  R .  KöMSTEDT, Z1tr künstlerischen Herkunft des Tuchermeisters. - Pantheon XV -

1942, p. 25. 
( 19) R. VAN MARLE, OP. cit t. XV, fig. 303 et 305. 



TABLEAUX PEU 
EN 

CONNUS 
BRABANT 

CON SERVES 

I V .  

A .  - .\ NTOl l\ E  S \ LL\IITS ( ve rs l i'iflü- yers 1 G5 7 )  

V icrge aux magistrats .  ( F ig . 1 )  

Toi l e  : 1 8 7  x 2 2 7  m i .  
Col lection : Hotel  de V i l l e ,  Brnxe l l es .  

Comme nous l 'avons fait  re 1 1 1arquer <lans noLrc étude précédenle 1 )  Antoine 

Sal la rts a peu retenu , j us4u 'à présen t , J 'a t t ention des h isloriens de l 'art .  11 nous 

a sembli\ que celle lacune pouva i L  être com b lée en pou rsu ivaut l ' étu<l e  de ce1 

tai nes de ses ce u v res.  

A .  \Vauters 2 )  nous ave rt i t  <1ue l ' Ilotel  de V i l l c  de Bru x e l les conserve de 

ce peintre une toile. 11 s · agit d e  la Y icruc aux mauistrats ,  signée e t  datée clans 

Ie bas,  à droite : A .  SALLMtTS, fecit .  A.  l li34.  U nc deuxième inscripLion placée 

à gauche de la s ignaturc nous apprend que Ic  tabl eau fut remis cu ótat u n  peu 

plus d 'u n  siècle  après sou exénit io n .  l\ous l isons en c ffcl : REST.\ URATL\l 

25 JULY 1 753. 

La date de 1 G34 111é r i t c  d 'ê t re ret e n u e .  E l le oblige à u11  rapp roc hernent  a v ec 

la D écollation de Sai n t  J can -Ba11tiste peinle la 1 1 1 è 1 1 1 e  an 11fr pa r Sa l l arls pour 

l 'églisc de R el egem . La s i 11 1plc confronlation des Jeux <J' l l \TCS ma1 1 i l'esle que l a  

loi l e  d e  Bruxe l les est scnsibl erncnl meil lemc. 

La Vicrue aux magistrats !'ra ppe l 'a t t cnl ion par  son sujet co 1 1 1 1 1 1 e  par sa 

composilion ; el le pern 1et d 'éval ner,  au surplus,  la  va r i é t é  des apt i t udes de son 

auteur.  Quant aux portrai ts donl l ïclen t i ficat ion a été ren<l ue possible gràce i1 
l a  présence d 'a nnoir ies,  i l s  présc nt ent cerlcs un int érèt d 'ordre h istorique e t  

documentaire. 

La composi t ion se partagc en dein: groupes de pe rsonnngcs.  L ' u n i1 d ro i l e ,  

est formé p a r  la  Sain t e  Fa111 i l l r  fle u rie p a r  d e u x:  angelots  q u i  rrmplissrnt 

1 J '.I'abteaux pe1l connus conservés en Brabant, III, Revue Belge d'Archéologie et d'Hstoirc 
ae l'Art. XIV - 1944 - 3/4 pp. 148-163. 

:.l) A .  WAUTERS : Les tapisseries Bruxelloises - Essai historique sur les tapisseries et les 
tapissiers de haute et bass-elisse de Bruxelles. Bruxelles 1878, pp. 245-250. 
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l ' a n111t-p l a 1 1 .  Q u a t re d01 1a l l' 1 1 r� 1 ·ollsl i tu e 1 1 t  l ' a 1 1 l re gro upe. L n  sa 1 1 1 I  1\lich e l  i m 

posan t ,  p l acé l égèrcrnent c 1 1  retrai t  et a u  ce1 1tre,  u n i t  les  deux pa rties . L ' Ar

c h a nge, palron de Bruxe l les ,  est adossé à une lenl ure rouge <lon t  un pan soulné 

la isse a pc n·e rn i r  une Y ue a r ! ' ienne de la capi t a l e .  On Yo it surgi r au m i l ieu de cc  

pa nora m a  eu rn iu ia ture l a  [ l èche tie l 'llótel de V i l l e  a i ns i  q u e  I c  beffroi de la  

c i t é .  Nous avons déjà  fai t  observer l a  prédi l ec t ion de Sa l l a r l s  po1 1r  des  rappels 

a u  s ujet  propre1 1 1cnt  d i t ,  o u ,  co1 1 1 1 1 1 e  nous l es aro1 1 s  rnradérisées, pour des 

« a l l usio11s topiqul's )) gr:kc a uxq 1 1 c l lcs il rcn l\ ,rce S('S i 1 1 lenlio1 1 s ;  la vue de 

Bruxel l es en est 1 1 1 1c  preuve nouve l l e .  

L a  co 1 1 1 posi l io 1 1  généra l e  re lèvc h i P 1 1  
-
d 1 1  sl �· l e  ba ruq u t• el  1·c c a rn c l rr c  an· use 

encore la b rusque rupturc de Sal l a r t s  a vec sa p rem i è re 1 1 w n ihe ( J G IG - lü2 !J ) . Le 

groupe de la Sainte Fam i l i e  est rejct r s u r  Ja d ro i te '1 1 1  l ir u  d 'un·uper Ie  centre 

de la  toi le  et .  de présider i1 unc distr i l l l l l  ion s�· 1 1 1 t;l r i q 1 1 r  des don a t e u rs .  1 . 'ordon

nance décenlréc est soulcn u c  par l a  v i va 1 · i t é et l a  spo1 1 l a 1 1 é i l é du graph iquc dont 

l 'é l a n  n 'est frei n é  ljUC <levant l es <1ll i l u dcs srYè res el  ca l n 1cs des porlra i l s .  La 

palette contribue , de son d>l ó, [i aviYer la l o i l e  d ' u 1 1  fr lat  cl  cl ' t 1 1 1c  r ichessc que 

1 ' 011 sen t. voul u s ;  c l l c  procède d irectcrnent des v i rtuosilés rn l o risl. i ques J 'u n  Hu

bcns.  Sa i n t  .\t iche l ,  à la tête encadrée d ' une opu l e 1 1 l e  dicvel ure ro1 1sse et  buuclée,  

porte unc b r i l l a n t c  a rrnure,  part ie l l e 1 1 1 e n t  rc, ·ouYerte c l  ' u n  mant  eau de dam as.  

D ' un gest e emphal i t1ue,  bien barot1ue,  et  so1 1 l ig1 1é par l 'cffet dérnra t i f  de  ses 

a i lcs ,  i l  prot ège les donate u rs tout en porl a 1 1 t  cl ' t 1 1 1c  1 1 1 a i n  la ba lanre de l a  

justice et d e  l 'au l rc l 'épée sur laque l l e  i l  s 'appuie.  L e  groupc d e  l a  S a  in  t e  

Fam i l i e  e s t  écl a i ré p a r  ! 'Enfa nt J ésui:;, source de  l w1 1 i !·rc rayun n a n t c  c l. debout 

sur les g-cnoux de sa rn è r e .  La V ierge,  assise,  est habi l l rc cl 'unc rnbe rouge ; un 

1 1 1 a n l eau or ig in a i rrrnent  b l e u  mais ?t présen t presque wrt, rnrt ses grnoux .  

Notons q ue sa int  Joseph figurc à l 'ar rière et  t i e n t  u n  l y l" .  L a  p :-i\sence d u  saint  

apparaît comme u n c  nouvc;n1 t é  i nconogr.apli i q u e ,  de d a l c ,  a l ors,  relat i Y c rn en t  

récente.  Ce sainl atti ra i1 l u i  les  sy m pathies l es p l u s  Y i 1·cs ,  p u i s  1rn c u l t e  rée l 

cntoura son souvenir .  Conrn 1 e  dit  Em i le M à l e  : ti un bilt.on f l euri  I c  f i t. rrrnn

naîlre > >  3 ) . C 'e:;t a insi  que nous voyons Sa l l a r l s  Ie représen t c r  tout d 'ahord et  

ne pas nég l iger de lu i  donner ces l ys rnmrne ses attributs personnels.  Le pei n t rc 

en cetle occurencc,  suit  l es directives modernes de son temps. Dans Le bas du 

tab l eau ,  des angelols a i l és ( ce l ui de d roite  es l  dé[iguré par  des  retouches mala-

3 )  EMILE MALE : L'art religieux après Ze concile de Trente. Parls. s d .  3 1 8. 
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d roiles) , l ' u n  vèlu de sal in  d ' u n  jaune parlicul ièremenl fr lala n l ,  préparent des 

bouquets el des g u i r l a n des de fleurs q u ' i l s  s ' apprèlen l  à offr i r  à la Madone.  

Les magislrals age n o u i l lés sur des couss i n s  narn oisis a l ignent l eurs a l l i 

ludes auslères, par contraste, à J 'a u t re pendant  de l a  scè ne . Leur contenance 

empre inle de sérieux cl de d i g n i lé su ffisa n te est al' l 'orn odée de vèt emcn t s  n o i rs 

;'1 peine érlai rés p a r  les  fraises blanches cl l es 1 1 1 a uchel ! es ornb rées de gri � . Les 

t ro i s  person nages p r incipaux ont été idenl i f i l-s gr;ice aux armoi rics p l a 1 ·ées :;ous 

chacun d 'eux. On a pu recon n aî l rc de 1 ·c l l e  rnan ii'l'e En gel bert  de l \ aYeschot , 

placé en tête devan l  l a  V i e rge. I l  fut  reccYeur de la V i l l e de Bru x e l l es de J G ID  

à 1 620. E n  1 636 i l  fut n om 1 1 1 é  éche vi n .  Scs armcs placées à ses genoux son l  : 

d 'o r  à t ro i s  corbeaux de �able .  Jéróme Ple t i n cx Y ie n l  en second.  I l  fut p l usieu rs 

foi s  mern b re du rn agislra t  de Bruxe l l es entre les a n nées IG:.l2 el IG-H l .  !:'es armoi

r ies se décrivent com m e  suil  : d 'azu r à unc fa sce d 'a rgcnt accornpagnéc en chef 

d e  t rois l osanges d 'o r  rangés, et en poi n te de lro is ér rev isses d u  rnème p l acécs 

e n  pal. C larel d o n t  I e  prénon1  est i n connu et qu i n e  fit pas part i e  du l l l agislra l  

d e  Bruxe l les vient e n  t ro i s i è m e  l ieu. Ses a rn 1es sont : d 'azur  ;\ u n  croissant d 'or 

surmonté d 'u n e  é l o i l e  il six ra i s  du m è n t c .  Le dernier pc rson nage , dcboul et  

e n  retrait ,  reste anonyme, i l  s 'agit sa ns do1 1t c d ' 1m greffi cr .  

Engelbert de Raveschot porle a u  t o u r  d u  c o u  1 m e  chaîne d ' o r  qui r e l i e n l  

par une bél ière u n e  méda i l l c  éga l rm en t  r!orée.  L a  pein t ur c  de S a l la ;' ls e s t  asscz 

précise pour q u ' o n  y dist ingue le sujet : quatre ou cinq personnagcs vèlus de 

Jongs rn a n t eaux s 'avancent de clro ite i1 gaud1e t a n d i s  q u ' i ls protègent cl ' trn dais 

u n  cercuei l .  Nous reconna i ssons ] ;\ une fig1 1 ra t i o n  inattendue de l a  rnéda i l l e  de 

vermei!  fai t e  pour commérnorer l es funéra i l les de l 'archiduc .\lbert et qui 

eur e n t  l i eu à B ru x e l les Ie  12 m ars l li 2 2 .  La m éd a i l l c  fut offert e à l a  m an iè re cl 'un 

o rd r e  à ceux qu i avaient pa r l i c ipé au t ran sport de l a  dépou i l l c  mortel le  de re 
prince.  

Dans l a  suite i mpress i o 1 1 na n le des gra v ures de Cornei l l e G a l l e  consacrées 

au cortège funèbre de l 'a rc h i duc,  n r rèlons nous i1 la planche qu i repro d u i l  I e  

groupe d e  dignilai res c l  d e  1 1 1 agist ra t s  rassc 1 1 1 h l és a utour d u  cercu ei l .  Les n o m s  

de quelques-uns des foncl iounaires i l l ust res son l  gravés en marge de la compo

sit ion e l  nous a pprenons de celte m an iè rc q u 'ou tre l es qua tre seign eu rs qu i 
accornpagna i e n t  Ie corps, h u i l  person n ages se pn rtageaient l 'hon neur de sou 

l en i r  l a  d a i s .  Le n o m  d ' Engelbert de Raveschot n c  figure cepenc! a n t  pas da ns 

cette l iste,  fragrnentaire ,  certes, pu isqu 'on relève vingl person nages en tout ,  

plus les  gardes m ilitaires. 
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Deux éludes de l\I . V .  Tourneur appo rlenl des éclairc i sscmenls i n léressa1 1ls 

sur la méda i l l c  cornrné1 1 1ora t i \C et sur sou auteur 4) D e n is 'Ya t er loos l 'Aill· i cn 

exécula Ic p ro jet conçu par son père Sigcbcrt l ' :\ ncien,  tl 'ou I c  monogran 1 11 1 e  

hybride q u e  port e l a  m é da i l lc : vV. :\ .  L a  médai lle fut t i rée lt dix-h u i t  exe111 -

pla ires 5 )  .\l .  Tourneur nolc : « Ou t rc l es  gen l i l shommcs q u i  tcnaient  l es quat re 

co ins du drap 1 1 1orlua i rc ,  huil  n1embres d u  ru agislral de Bruxel les portaient au 

dessus du cercuci l ,  un dais ca r ré de wlours noir  orné d ' une double cré1 1 ine 

d 'or. /ls étaien t relayés par hu.il  aulrcs n G )  On con na il Ie nom des huil  prc
m iers magist ral s ;  i l s  sonl menl ionnés sur la gravure de Ga l l e ,  puis dans l 'ouvrage 

de Géra rd Van Loon 7) q u i  l 'Île sa source << Sandcrus : De Conc i l iis  Hegi is .  fol .  

3 2  n .  On ignore les norns des aulres magisl ra t s .  Nous savons rnainlenanl , gràcc :1 

la  peinlure de Sal la rls, que l ' un d 'eux peul è l re idenl ifié avec E n ge lbert de Rave
scltot.  

Van Loon a publ ié  une gra vure de la médai l le  (diamèlre 55 m m . ) .  l l  nous 
a scmb lé i n tércssan l  d 'en donner une rcprodurtion pholographique, face cl 
reYers ( Fig.  2 cl  3 ) . Nous ernpru n lons il M. V .  Tourneur la  descri pt ion q u ' i l  c11 

fait 8 ) : << AVGVSTO. FVNERI .  ALB. P I L  BELG. PRI NC.  Vl\IBR:\CVLV1\I . TVLIT. 

SEN.·\T . BRVX : Bras sortanl d 'une nuée, el tourné vers la gauche ,  tenant 

l rnulc une épée lort i l lée d ' o l i v i e r .  Dans Ie charnp une bandero l le  portant l ' ins

cription : PVLCIIRVl\I . CLARESCERE.  VTROQVE n 9 ) . 

'' R evers : Le cercuei l  de l ' arch i duc , porté à gauche sous un dais soulenu 

par J e  magistral de Bruxel les. Au bas, à droite W. A .  F .  ! '  exergue l\IDCXXII . 

X I I .  >IAR TL n 

l\I . V. Tourneur indique que l a  scèn e  des funérai l les occupe Je revers de la 

rnédai l le .  Or,  la peinture de Sa l larts,  seul exernple qui nous rnontre de quel le  

rn a n ière éta i t  porté ! ' insigne,  offre aux regards Ie cóté ou sont les prrsonnages. 

On ne peut que s ' incl iner <levant l es raisons « numismatiques n de J\I. Tourneur ,  

m a i s  i l  rsl cependant curieux que re soit Ic càté considéré com me Ie  revers que 

111ont re Ic  t i tula ire  de la  distinction honorifique. 

4) VICTOR TOURNEUR : Recherches sur les Waterloos, Revue belge de Numismatique et 
di! Sigtllographie < Bruxelles ) 1922, pp . 64-65.  

5)  VICTOR TOURNEUR : La medaille des /uneraillcs de l'archiduc Albert, Revue belge de 
Numismatique et de Sigillographie ( Bruxelles) 1928, pp. 59 à 64. 

6 )  VICTOR TOURNEUR : op. cit .. 1922. p .  64 . 
7 )  GERARD VAN LOON : Histoire métallique des XVII provinces des Pavs-Bas. La Haye 

La Haye, 1732 p" 140. 
8) VICTOR TOURNEUR : op, cit. 1922. p. 63 . 
9) Devise que nous traduisons avec G. Van Loon : « Il est beau de se rendre illustre par 

l'un et par l'autre. » 
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Pour revenir  à notre tableau,  fixons notre attention sur Ie saint i\l ichel placé 

au centre de la to i le .  Ne fut- i l  pas pour des générations de peintres Bruxel lois 

un sujet d ' inspiration sans cesse renouvel é  ? L 'archange protecteur de la ci t é  

brabançonn e  e t  que Sa l larts in terprête à son tour, s ' inscrit  dans u n e  longue 

évo lution i nconographique,  mais apparaît ic i  sous des dehors renouvelés, issus 

directement des apports c l as$iques de la  Renaissance i ta lienne .  Quant aux éche

vins dona teurs de Sa llart s ,  ils unissent l es princi]JeS de deux ages. Leu rs a t t i 

t udes, l ' impassibil i té de leurs v isages se  ra l t.achent d irecternent à l a  l T  adit io 1 1  

des  Key et des Pourbus. l i s  sont  encore figurés à genoux devant J e  groupe sacrc 

el, bien que l eu rs ycux fixés sur Ie spectateur - car i l s  ne regarden t  plus l a  

V ierge e t  [ "En fant  - reflète n t  u n e  pleine conscience des dign ités d e  leurs charges, 

i ls trahissent ,  tout ensembl e ,  l 'orguei l  de soi et J 'humil ité religieuse. 

De l eis portraits révèlent une rnaîtrise q u 'on a imerait ret.ro uver encore. I J:;; 

classeraient  Sal larts  pan1 1 i  les portraitistes de son époque,  si nous avions de 

lui d 'autres lémoignages . Il n 'existe guère q u ' une seconde preuve de son ta lent.  

en ce (< genre )) . 1 1  s 'agit d ' une gravure de P .  Danool ,  reproduite par A .  Sa n

derus 10 )  : l 'A rch idu c Léopold-Guillawne en prière deva n t  la s tatue m iraculeuse 

de N . D .  d'A lsemberg figu ra sous laquelle on lil les i nscriptions suivan tes 

(( Dedicata A n no 1\IDCLV )) et (( A Sal larts pinxil. )) 

Nous pouvons apprécier ,  par comparaison ,  les  progrès - sensibles quoique 

de quali lé moyenne ,  car i l  n 'en  demeure pas moins un peintre de second rang -

réa l isés pa r Sal larts en v ingt  ans.  Le gouverneur des Pays-Bas n 'a p lus ! 'attitude 

figée des magislrats de 1 634 ; son effigie, dégagée des i nfluences du  X VIe siècle , 

l ibérée de formules t racl i t ionne l  les,  est loute empreinte de conceptions nou vel les .  

A ce titre seu l ,  et dans l a  mesure ou e l le i nd ique con1ment Ie pein l re aborda 

] 'art du portra i t ,  la lo i le  de Sal larts que ! 'Hotel de V i l l e  de Bruxel l es conserve 

depuis L ro is  siècles rn érite dr retenir  l 'at tent ion.  

A NTOINE SALLA H T S  (vrrs 1!5 !10 - vers 1Gi57 ) .  

B .  - Vierg e inspira l rice d e  lä fondation de N .  D .  cl ' A lsemberg (Fig .  4 ) . 

C - Sainte Elisabeth et les anges m essagcrs ( F ig. 5 ) . 

lü) A. SANDERUS : Chorographia Sacra Brabantiac. Bruxelles 1 6 59. 
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D. - Rencontre de sainte Elisabeth et de la duch cssc de Braban t  ( F ig.  6 ) . 

Toiles : 1 40 x 230 cm . 

Collection : Eglise Nol re-Dame, Alsemberg. 

Il nous paraît n écessaire de rcprendre ] ' examen d 'une série de dix tableaux 

exposés de l ' église Notre-Dame d ' Alsemberg et n aguère altribués en bloc à Sal

larts .  

î\I .  Constant Theys 1 1 )  publia , i l  y a quclques années , Ie résultat de se,; 

rrcheïcl tes aux Archivcs gé11éra les du Hoyaume à Bruxelles, à ce propos. D ivers 

cxtraits de cornplcs d 'u n  i n lérèt tout particulier polll' l ' étude de Sallarls révé

lèrcnl" en effet ,  qu 'unc commande importa n te avait été faite à l 'arliste bruxel 

lois.  L e  t ravai l  auq uel i l  avait salisfa i l  comportait l 'exécution de onze pcintures 

rcprésenlant l 'hisloire mi raculeusc de la fon dation d 'u n  des plus célèbrcs pèle

rinages du Braba n t .  L ' h istoi re l égendaire,  plcine de détai ls  pitoresques , fournis

sai t lt Sa llarts ! 'occasion d ' excrccr son t alent dérnrat i f  en offrant  à son i rnagi 

nation une suite de t l irmcs anecdotiques. 

Que reste-l- i l  de ces onze composilions ? Le sanctuaire d' A lsemberg possède 

encorc douzc tableaux qui représentent les épisodes de la légende. La série se 

serail clone compléléc d 'une douzième c.euvre. î\Iais,  nous ne sommes pas con

vaincus de l a  pcrtinence de l ' i nterprétation du texte d 'a rchives proposée par M .  

Theys. E n  effet, les  archives d e  Bruxel les révèlent q u  ' u n  certai n  << " . meester Van 

Opsta cl ,  schilder" .  » pei gnit sur un tableau du duc de Brabant ,  les armoiries 

du prévot de l 'Abbaye de Coudenberg, sans doute Ic donateur (annexe I I ) . M. C. 

Theys en déduisit qu'à rnoins q u ' u n  des tableaux de la série d ' A lscmberg ne 

fli t  de ce Van Opstael ,  tous élaient de la main de Sallarts. 

La découverte était  im portante. Elle fut aussitot commentée dans l a  revue 

d 'art, Oud Holland 1 2 )  et reprise à l 'art icle << Sallarls » pour I e  dictionnaire 

de Thierne et Becker 1 3 ) . En .effe l ,  Ie catalogue des c.euvres du peintre bruxel 

l o i s  dont s i  peu de productions subsistent enc:ore, était doublé d 'u n  coup. 

L 'att ribution à Sallarts de dix ou de onze peintures conservées à l 'égl ise 

d ' Alsemberg et qui relrac'ent son h istoire ne résiste rependant pas à ! 'examen .  

1 1 )  CONSTANT THEYS : Over enkele schilderijen i n  de kerk van Alsemberg, Eigen schoon 
ut de Brabander T. VIII, 1934, pp. 331-334. 

l :l )  J. DUVERGER : 
'
viaamsche bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandsche Kunst, 

Oud Holland, t. 52. 1935, P. 1 4 1 .  
1 3 )  THIEME e t  BECKER : Allgemeines Lexicon cler Bildende Künstler. Leipzig 1935 t.  XXIX 

p. 349 ( article de M. D. HENKEL et ZOEGE van MANTEUFFEL ) .  
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F i g .  -1 , 5 et ( î .  - .\ . S .\ LL.\ llTS : Pci r1 l l l res i1 \'. D. d '  \ l s cr 1 1 1 Jc rg.  





Voici la nomenclalurc des lableaux qui son l a<'crochés sur Jes parois des 

ncfs laléra lcs de l ' égl isc de pélerinage. 

1 )  Vierg e i1 1 s11iratrice de la fondation de N. D.  d ' A lscm berg .  (Fig.  4 ) .  

La Viergc .\l a rie saluéc par u n  groupe d 'angcs rn usiciens ct placée sous la 

proteclion de  la  Sain t e  Tr in i l é ,  rcmcl à deux angcs messagers une vue de la 

future égl isc d 'Alsernbcrg ain�i  que les cordons de soic qui  serviro n l  à dél irniler 

son plan . Ce t ableau fut offert par l 'a tThevêquc de .\l a lines (anncxe I ) ,  mais  

nous ne pouvons savo ir  s ' i l  s 'agit de J an1ncs Dooncn , 4e Archcvêquc de Mal iucs 

( 1 6 2 1  à 1 Gii5)  ou d 'André Creusen , son SUCCCSSCUI' ( 16ii7  à 1666 ) :  

2 )  Sain tc  lilisabeth e t  les A n ges (Fig.  5) . 

Les anges messagers rcmettent à la sainte la vue de l 'éd i fice et l es cordons 

de soie. Dans Ic bas, à d ro i l e ,  des arrnoiries : écartel é  aux un el  quat re d 'ardenl 

i1 la  bande de sablc chargéc de t rois t êt es d 'o iscau du c hamp. 

Ce sonl les armcs du donateur, Denis de Carn i n ,  prévót de Coudenberg 

donl on l i t  l a  devise : EX PACE llBEl \TAS.  Ces armoi ries a uraient été pein les 

par Van Opstael  el cela ,  après la mort de Sal larls 1 4 ) . 

La vue de l 'église sur I e  rouleau déployé par J 'ange à genoux est cel l e  repro

duite sur Ie prem ier tableau,  elle conslilue u n  document précieux car e l l e  nous 

fait  connaitrc ! 'aspect d u  monument à [ ' époque ou I e  peintrc y l rava i l l a i t ,  

d 'aulant p l us que divers changements y ont  été  apportés depuis .  

3)  Renco n t re de sain te  Elisabeth et  de l a  duch csse de Braba n t .  ( Fig .  6 ) .  

Lors d 'une enl revue organisée avcc faste, sainlc El isabeth ,  à gauche, fa i t  

part à l a  duchesse de la  m ission céleste q u ' e l l e  est chargée d e  l u i  transmel trc .  

Ces t ro is premières Lo i l es sont de la ma in  de Sa l larls .  La faclure et Ie  sty l 0  

<lu maître y sonl reconna issablcs d 'embléc. Nous n e  rrt ro 1 1vons pas e r s  caraclrres 

<lans les composi t ions su iYanles qui sonl l 'Cl' unc d 'un  anon:nnc.  

4) Vision clcs f ileuses d ' 1 1 /:;cmbcry . (Toi I e :  HO x 2:20 rm ) .  
Troi ; f i leu;;cs du  v i l lage d '\ lsernberg reçoivcnl u n  ange qui  leur a nnoll!'o 

ll u ' un sanctua i rc sera é l cvé ,  en l 'horrneur de la Vierge, sur l 'cm placement de 

l eur cl1amp <lc l i n .  Les fc rn1 1 1es inquiètcs prient I e  rncssagcr d 'allendre au  moins 

la saison des récolles. 

1 4 )  c. THEYS : op.  cit. 1934, pp. 2 et 3, note 3. 
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5) Les fileuses dan s  leur champ. (loi le : 1 40 x 220 cm . ) .  

Les fi lcuscs vis itent l curs cu l tu res I c  lcndemai n  de l 'apparition et s 'aper

çoivent qur par 1 1 1 i racle Ie ! i n  est prêt à être moissonné .  Ces deux Loi les de qua l i f t'., 

L rvs in férieurc sont d 'un mêrne auteur qui  n 'a r ien de com mu n  avec Sa l la ris .  

G )  Apparilion de la ,Vierge au duc de Braban t.  (Toi l e  : 150 x 330 c m ) . 
Le duc Jean I l l ,  oubl ieux de sa promesse d 'édifier une  égli se en l l 10nneur 

de la V ierge, y est rappel é  par une  visiun souda ine ,  qu i  I c  jett. e ,  cou 1me  Loutc 

sa sui t e  d 'a i l l eurs ,  dans la  p lus ext rême con fusion . J , 'c e u v re ei;t cl 'une  t rois ièmc 

main et vaul rn  qua l ité l es pei ntures de Sa l l a rt s .  

7)  Le duc de  Braban t en vue  des chan tiers d e  N.  D .  d 'il lscniuery. 

( dimensions n o n  connues) . 

8)  Le duc de  Braban t  étudie les plans du ch amr de l ' église. 

( dimensions non connues) . 

Ces deux dernières to i les, assez médiocres sont cl 'un quat ri ème pe in t re ,  

sans doutc quelque a rt istc l outl travai l lant vers l ' année 1 700. 

9) A ssemblée de souverains au  pèlerinagc d 'A lsembery. ( Toi le  : \18 x 192 cm . ) .  

Cette pei nture ,  datéc de 1 68ti 1 5 ) , est cl 'une c inquième main et s 'apparente 

à ! 'art popul aire. 

1 0) Visite d ' un prin ce à l ' église d'A lsemberg. (To i l e  : D8 x 1 92 cm ) .  
Cette ccuvre est clue à un sixième artir-;l e ,  au ta lent  mécliocre .  

Ajoutons ü cet t e  l is lc ,  deux aul rcs compos i t ions qui  en t rent dans I e  cyc le  de 

l a  l égende de Notre-Dame cl ' ,\ lsemberg cl  <lont l es thèmes furent peu t -ê t re t ra i t és 

originairerncnt par Sa l lar ts .  L 'auteu r  de la première d 'en t re-e l les est connu .  I l  

s 'agit d 'une peinture par 

1 1 )  CHR ISTOFFEL V . .\N LE\1 \I ENS : Vision du curé Egidc. (Toi l e :  140 x 1 20 c 1 1 1 ) . 
La dévot ion à N . - D .  d ' .\ lsemberg s 'é tant.  a t t iéd ie ,  la V ierge apparaît au 

« Curé Egide 1 1  et I c  convie  en son égl i se en  vue d ' u n  nouveau rn i racl e .  Nous 

l isons dans Ic Las du l u L lea u et à d ro i tc , l ' insrriptio11  suivante : 

tt C E T EBLE.\ V :\T ESTE DOl\NE A L\ V J H G E  D ' A LS E'llBERG EN L ' A K  1679 

PAH LES CONF H E R ES D E  MONSEN A CTION D E  GH ACE D E  CE QVIL N ' EST 

1 5 )  J .  BOLS : De Kerk v a n  Alsemberg en haar mirakuleus beeld van 0. L.  Vrouw Leuven 
191 0, p, 13, 
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\IORT AVC V N  D 'EVLX DV FLEA V X  DE LA PEST E  D A l\S LES ANNF:ES 1 G G8 

ET 1 669 LORS R EGNANT E .  n 

Signé dans Ie bas, à gauche : ( in i tiales i l l isiblcs) Van Lem mens.  

12) La dcnxième vision du curé Egide (Toi l e :  1 684)  est anony m e .  Hi ) .  

Un cortège de vierges c l  un p rè l re célébranl  l a  messe apparaissent en songc 

à 1 'abbé tand is qu ' i l  l ronvr . ,  Ie Iendel l la in ,  un cordon de soie sur l 'ani.el  du sanc

l ua i re d 'A l sernberg. Cellc rcl ique, propre à ranimcr la ferveur populaire,  passa i t  

pour avo i r  disparu lors du sac de l 'église en 1 580. 

Les lablea ux qui ne sont pas I 'ceuvre de Sa l lar ts  nc retiendront pas d 'avan

tage notre attention. Dcmandons nous p l utot de que l le année peuvent dater 

l es t rois seules composilions qui a ient échappé à la deslruction . Nous ne i-etien . 

tlrons pas l 'avis de Wau t e rs 1 7 )  qui  propose d 'une man ièrc fanlaisisle Ie X V l f  le 
s iècle.  L 'abbé l3ols 1 8 )  ava nce la date de 1 645 qui figure actuellement sur les 

cadres de,; tab leaux. Nos recherches, fa i tes dans les arc h i ves paroissiales d 'Alse l l l 

berg e l  à l 'a rchevèché de i\ l a l ines e n  v u e  d e  vérifier celle hypolhèse sont dem e u 

r é e s  sans résullal. L 'auleur ne cile pas ses sources, a ussi nous ne pouvons pas 

admet t re cell e  date de 1 6 4 5 .  

Les documenls conservés aux A rcl 1 ives généralcs d u  H.oyaume indiquent 

que Catherine,  f i l le  de Sa l l arls, a reçu diverses sorn m es d 'argent,  I e  24 j u i l lel  

1 660 (annexe III) pour tics lra vaux fai ts  par el le .  En effct,  e l le  avait été chargée 

de peindre sous les lableaux de son père c< sept n cl cc quatre >> carlels  portant 

des l égendcs expl ica t i ves des sujels ,  en français et e n  flamand. 

On peut clone considérer q u 'à cette date les ceuvres de l 'arlisle avaicnt reçu 

lem présenl a lion défin i l ive .  Sa I l  arts n 'élait plus en v i e  alors, comme l 'a fai t  

rernarquer J\1 .  C .  Theys. Cc dernier donne un passage d 'un document q u e  nous 

n 'avons pas t rouvé,  mais se Ion Iequel des paiemenls sont fa i ts  c c  aen Catharina 

Sal larts a ls erfgcnaeme van l\ l h r  Sa l la rls n l!J) . Ce document a perm is à M. C .  

Theys de fixer Ia mort d u  peintre vers 1 657-1658 e t  d e  rorriger cel le donnée 

aulrefois par Wurzbach 20) : après 1 648. Celte dernirrc dat e avait été reprise 

Hi)  J .  BOLS : OP. cit. 1910, pp. 1 3  et 36. 
1 7 )  A. WAUTERS : Histoire des environs de Bruxelles. - Bruxelles 185 5 ,  p. 7 1 0 . 
1 8 )  J. BOLS : op. cit. 1 9 1 0 ,  pp. 13 et 36. 
19 ) C. THEYS : op cit. 1934. p. 2 note 1 . 
20)  Dr. von WURZBACH : Niederlandisches Kunstlexikon . 1 9 1 0 .  t. II, p. 552 
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par les ca t a log 1 1cs des ra res 1 1 1 1 1 ,;t'.•c,; () l a J r i J ,  l3ruxcl l cs , :\ nvers ,  C a n J )  qu i  pos
sèdcnl des (euv rcs du pci n t rc .  

Les co1 1 1 posit. ions ép isod i q ucs d ' i\ lst' 1 1 1 bcrg ne donncnt  pas l i cu ;\ des com

mentaires déve l oppés . Il  sc 1 1 1b l c  L i e n ,  l outefois ,  que Sa l l a rt s  a it créé là u n e  

CT'UHe tout à fa i t  origi n a l c  et q u ' i l  nc se soi t  i nspi ré d 'aucun rn o<lt'.· l c ,  comme 

il  Ic  f i t , a u  con t ra i re ,  s i  so u\' e n t  dans srs· ceuHes a n t ér ieu res. H a ppclons no11s 

que de loutc l a  série act  ue l l c ,  scules t rois toi lcs pruvcnt  être l a i ssécs i1 Sal larts ,  

les a ul rcs ne  suppor t e n t  pas I e  m o i n d rc rapproch r rn c n t  avec l e s  ca ractéristiq uc�.; 

. Je so11 sty lc .  l l n i t  t a b l caux sur  onze ( a n nexe l J  ont <lonc d ispa ru , soit  en u11 1 •  

fois ,  so i t  a u  cours d u  t emps e t  lc;;,  la1uncs l a issécs par l e u r  absence fu rcnt  corn 

h l ées par divers a r t istcs i1 des époques d i [féren tes. Q u a n t  à V a n  Opstacl  r ien 1w 

nous prnuve q11 ï l  a i t  cont. r i L 1 1é par unc toi lc  au 1yc l c de la l égc n d c ,  rnm m e  lf' 

noit M.  T heys. Les d i verscs pièc:"s pci n l es par cc de rn ie r pein t re et que s igna lc 

u n  de nos tcxlcs ( a n nexe I l )  pourra i r n t  peu t-êt re se rclro uvcr pa r rn i  les por

l ra i t s  de p r i n ccs et des ducs de Brab:rnt qui sont conservés au n o1 1 1 b rc de scize 

dans l es boiscries de  la sanisl. ic ,  ;\ l 'cxn•pt i o n  du porl ra i l  de l ' i m péra l. r i1c Ma ric

T hérèse pei n t  en 1732  lors de sa v isite i1 A l sembe rg . Des a rmoi rics sont p l acécs 

sous chacu n  de ces porlra i t s ;  les u n s  cl  les a u l rcs sont de  Ia m è m e  m a i n .  Van 

Opsta e l ,  pe i n l re cap ab l c  de b ien t ra i l e r  dc.s armoirics a pu ê t re appe l é , aprf>s 

l a  mort de Sal la r t s ,  à pei n d rc sur l ' u n c  de scs com posi t ions l 'écusson d u  préhl 

donat e u r ,  d 'ot'1 l es a r rn cs q u i  f igun:m l ,  rn m m e  nous l 'avons v u ,  s 1 1r  Ic  l a b lca1 1  

1 1° 2 .  

Sous fr rons deux obscrval ions poll!' Lern 1 i ne r .  I:ar l  de  Sa l la r t s e s t  parYc 1 1 11 

:1 1 1 n c  c x p n•s,;ion t o u t  ;\ fa i t. pcrso n n c l l e ,  a ussi b i e n  <la n s  la compos i l ion que d"n" 

la  Lec h n iq1 1c .  J\' ous avn1 1s  pu voir  déji1 ces I a rges a p l a l s  d 'om bres e t  de l t! !n iè re 
q u i  p rcn n cn t i ( · i  u n  lom par moment  e x agéré. Nous avons aussi renconlré dans 

d 'aul res L a b l ca u x  cct lc  rn a n ière p ropre i1 Sal lar ts  de t railer l e s  p ! is des étoffcs 

froissées,  cl cc( ' i 1 10J;s c o n d 1 1 i t  à unc <lc ux ième consl a l a l io n .  Sa l l a r l s  t ra h i t  a 1 1 1 -
plcmenl  I c  SPIJS d(.nir:t l i f :rnquel  i l  Y i sc a 1 1  clé l r i m c 1 1 l  rn è m e  d ' u n  mél ier clensP.  

Cc 1ara d (>rc 1 1  'csl  pas 1 1 1 1 défa u t  c ·n soi ,  ma i s s ' i l  mo11 L re un e  g rn n dc sCirel l'. 

( · o n n n c  les  ( iï'P l s d ' u n 1 1 1 l-t icr  p l e i n  d 'cxpériencc , i l  ra ppe l l c i n d u b i l ab l crncnl  

l a  co l  laboral i o n  q 1 1  ' appor t  a I c  pei n l  re  a 1 1x  ate l  icrs dt' 1 a pisseriC's de Bruxcl l es .  

Les con 1 po;;i l ions tL\ lsc1 1 1 br rg o n t  l o u t cs les  l ro i s  l ' apparcncc <l ' rsquiscs e t  
Ic;; caracl h<·s de rn rlu ns 21 pci n c  p l u s  achevés q ue ;; ï ls deYait' n t  sc rv ir  de  mo

dèlcs i1 des t. e n t ures. 
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Nous nous ét ions prorn is de re\'enir  sur les peintnres all ribuées �1 Sa l larl,.; 

el conservées 11 Alsemberg. l\ ous avons indiqué clans not re étude p ré!'édente 2 1 ) 

les doutes q u ' e l les nous causaient quant à leur attr ibut ion,  au cours d ' un pre

mier el rapide exarne1 1 .  Ces doutes ne sonl plus  pern1 is aujourd 'hui .  

A N N EX E  I :22)  
F"9 1 °  l l .  U ij tgeefl acn de sci ldereijen vertoonende de fundatie van de kercke . 

- Eerst acn n 1 0esler Sa l lar ts belael l voo r h e t  eerste stuc sci l dercije 

gegeven van den Artsbiscop van i\lechelen 50 gulden,  item voor het 2 

ghegeven a ls  Yoor i"°>O gulden , rnor hel 3 sesticl 1 gu lden , voor het vierde 

oock GO gulden , voor het v ij ffde 60 gulden , voor het  seste 80 gulden,  voor 

h et se\' enste GO gulde n ,  voor het achst e 80 gulden , \'OOI' het neghenste 80 

gulden , voor hel th ienste 80 gulden en<le  voor het e l fste oock 80 gulden,  

is  tsarnen G80 gulden dewelcke mils hiervoor ,  fol .  1 °  verso en recto,  \Vor

den ghebraecht in ontfanck,  worden h i er oock gheste l t  ende uijtge\'en .  

Somm a  2a per se 680-0-

( En marge on l i t  : ) A lh ier is  geex hibeert eene specificatie met d i versche 

qui t tancien van wie ende van hoeveel den sehen Sal larts beta l t  is gcwce,;t . 

A l\ N EX E  II 22) 

F01 0v0 I t e m ,  aen meester \' a n  Opstal , scl 1 i lder ,  verschoe l e n  voo" d iversche scelsen 

te sci lderen van hel stuck van den hertogh van Brabar.dt en<l e  de wapen 

van den proest van Couwcnbergh d ie op sijne :;;c i ldereye noch ontbrack,  

da er  h ij na er  s i jne devl1t i e  toe had de ghegeven GO gulden als  mor sta et  

fol.  1 verso ergo h ier  10-0-0- . 

( En marge , d ' une autre main : )  Bij quittancie de dale 9 Kovcmbcr 1 GG 2 .  

ANNEXE I II 22) 

Item, aen jouffr .  Salla rls , dod1 ter  van meester  Sa l larls,  voor seven ber

deren te sc i lderen ende daerop te  scrijvrn de l t islorie van de kercke in  

twee tael e n ,  voor  r iek  ve raccordeerl t ol 2 g 1 i lden 2 stuij vers, is 14 - 14 -0- . 

2 1 ) 1'ableaux petl conniis ccnservés P-n Brabant, Revue Belgc d' Archéol.og'ie e.t d'Histoire de 
l'Art. XIV - 1 944 - 3/4 P. 152. 

22) A .  G .  R .  Greffes scabinaux de ! 'arrondissement de Bruxelles, n° 8399 ( Compte de recet
tes et dépenses faites par Lucas van LATHEM pour l'égllse d'Alscmberg ( ± 1 653-1662 ) 
( incomplet : Ie fo 1 manque ) .  
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l l e 1 1 1 ,  aeu de sclvr voor SC \' en ( ' a rt e l len boven de groote slucken sonde1 

het hert , ve ra ( 'cordeert met de kerck meesteren lot 3 gulden 10 stuijrnrs, 

is 23-1 0-0- .  

I tem,  arn de s e l \'e  voor  v ier nnt r l lcn Le sci lderen door haeren vader 

sonder wapenen Lol  + gul den sl u( '  Yolghens affoerl als voor met de kerck

rneest ers gernaeckt : lG-0-0. 

( En marge de ces t ro is  postes  d ' llne autre main : )  Bij qui llancie de date 

2± J u l ij lGGO. 

JE.\ N  VAN DEN HOECKE ( 1 G l l - 1 G5 1 ) .  

E. - Déposition de croix. 

Toi le : 1% x 1 5 1  cm. 

Col lect ion : Egl ise Sa i n t -La m bert , Nossege m .  

F .  - Montée au Calvaire ( Fig. 7 ) .  

Toile : DG x 76 c m .  

Col ledion : Docl eur  G .  Derapmaker ,  Bru x e l les .  

G .  - Vierge et E nfant  ( fig.  9 ) . 

Toile  : 75 x 58 c m .  

Coller t ion : Eglise Nol re-Dame, A lsemberg. 

I l  nous sem b l e  opporlun de reven i r  sur la  lJéposition de croix de Nossegem ,  

analysée e t  rommenl ée dans l ' une  d e  nos rérentes ét udes 2 3 )  afin d e  l "env isager 

à la  lumière de consla ta t ion faites depuis .  

Le t ableau i ndépendam 1 1 1en t  de sa ·va leur pictura le ,  s 'éta i t  révélé plein 

d ' i n t érêt h istorique gràce aux archives conservées à la  cure de l 'égl ise Sa i n t 

Lambert , t andis que  son allr ibut ion nous avait suggé ré diverses hypothèses. 

l\ot re a v is s 'éta it a lors exprimé par une supposi t ion finale que nous rappelons 

IL'I : 

<< I l  reste l ' hypol hèse de l a  copie pure e t  s i mple d 'après une c:euvre de van 

Dyck , perd ue ou pour ) ' instant  encore ignorée, rop i e  faite par un  peintre assez 

ronnu pour que Ie ba ron de Savenlhem a i t  fai t  appel à l u i  ». 2±)  

Cet t e  opin ion es l  enrnre l a  nól re aujourd'hui .  Toutefois ,  Ie « peintre assez 

connu » pour que lr seigneur de Saventhern,  Ferdinand de Boissd10t , lu i  fasse 

23 ) Tableaux peu connus conservés en Brabant.  ll. Revue Beige d'Archéologie et d'Histoire 
de l'Art. XIII, 1943 - 2/3 pp. 15 1-166 .  Fig. 1 .  

2 4 )  Ibidem, p .  158. 
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une commande en 1 629 comme i l  passe pour en avoir fait une à van Dyck en 

1 6 2 1 ,  nous semblail ,  a lors, devoir resler anonyrne en dépit d 'un document 

m anuscril, daté 1808. 25) et qui cite Jean van den Hoecke comme ! 'auteur de 

la composilion . Si nous n 'ét ions pas à mêrne <l 'appuyer celle asserlion d 'aucune 

preuve irréfutable el non moins a lors qu 'ii présenl ,  malgré Ie  dépouil lcment de 

nornbrcuses pièces d 'archives, du rnoins nos recherches sur la  peinture de van 

den Hoecke nous ont amené à insnirc la  Déposition de croix de Nossegem au 

catalogue des ceuvres de cc peintre .  Not re conviction est basée sur de rnul t iplcs 

rapprochemcnts fai ts  entre divcrses peintures de eet é lève de H ubrns.  Nous nous 

proposons d 'é taycr nos conclusions de comparaisons conrni ncantes avec 

deux de ses toiles inédiles. Nous ne reviendrons toulefois par sur Ie tableau 

de Nossegem que nous avons longuement étudié. 

Les égl ises de Belgique conscrvent encore plusieurs tableaux de van den 

Hoecke . On les trouve à Anvers ( église Saint-Jacques) à 1\l alines ( égl ises Notre

Da 1 1 1 e  el Saint-Jean ) ,  il Termonde ( ég lises Notre-Dame et des Capucins) , à Lou

vain (église Saint-Quent in)  et enfin à Brugcs en l 'église Saint-Sauveur. Le Ch risl 

en croi.T de grandes dirnensions que possède cc dernier édifice se t rouve placé 

a u  dessus de l 'autel , dans Ja  chapel le  Sainle-Barbe; i l  offre de nombreuses 

parenlés avec la peinture de Nossegem bien que celle dernière soit de 1 629 et 

que, selon nous, cel l e  de Bruges ait été exécutée peu avant Ie départ de Yan 

den Hoecke pour l ' Ita l ie ,  en 1 637 .  On y mil, à ga uche, l\larie en pleurs, joind re 

les mains, les doigts entrecroisés, comme dam; Ie tab leau de Nossegem ; on lui  

reconnaît aussi  Ic mêrne visage t rès pà lc ,  aux yeux rougis quelque peu à fleur 

de tête et fortemenl cernés d 'ombre.  Saint Jean,  debout à droite, est du même 

type que celui de Nossegem ,  ramassé sur lui-même aux pieds du Christ mort. 

Leurs visages se ressemblenl el J 'un et l 'aulre sont vêtus d 'une robe d 'un rose 

violacé et recouverte d 'un manleau traîté dans Ie mème rouge pour les deux 

composi l ions .  Il y a clone c liez van den Hoecke des constantes que ni Ie passage 

de ) 'extrême jeunesse (1 Uil age plus avanré,  ni Ie fait d 'être Uli jour simple 

copisle el un aul re ,  créateur ,  n 'onl pu a llérer profondémenl. Plus tard , rnêrne,  

i l  entrcprendra des voyages en ! ta l ie cl jusqu 'à  Vienne sans que son art en 

subisse que de t rès l égères modificalions. 

Mais, en cc qui concerne ces constanlcs, il est un exemple plus frappant 

encore. Nous voulons signaler ici une ceuvre entrée récemment dans une collec-

25 ) Ibidem, p 161. 
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t io 1 1  b rt L\cl  luise.  1 1  s ·agi t  J · u11 e .\/ ontée au Calvaire décou vcrlc depuis pcu et 4ui  

passa d a n s  I e  t ·ornm crce 26) . Le  t a b l eau nc porle n i  d a t e ,  n i  signalurc,  m a i s  

son a t t r ihut ion i1 J ean Yan den l l oecke , dont  I c  n o m  e s t  t out de s u i t e  évoq ué, 

s 'a pptt ic a 1 1  surp l us sur unc gravure (36 x 44, G  cm ) ,  exéc utée p a r  A l cx.andrc 

\ oet Ic J eune, a 1 ec unc Jédicacc à J acobs Edcllteer,  prem i e r  pension n a i re de 
la  Y i l le d ' :\nvers. ( F ig. 8 ) . 

La pc i nt u rc est un1ér dans Ic bas il d ro ite,  d ·a rmu i rics que nous 11 'a1ons 

pt 1  i ck n t i l ïcr. Le 1 · a ta luguc de la  l'l'll l e  ou passa Ic tableau en Hl13, y rcronnais

t:<a i l  ce l l es d ' un écl1c1in d ' A1 1 1er,;,  van Busseghc 1 1 1 ,  sur la foi d 'unc é t iquctle 

Lrouvéc au dos de l a  toi lc lors de sa découverte . Nous n e  sommes pas parwnus 

i1 vérif ier cellc assertion. Ni Jes rnanusc r i t s  généalogiques et héra l d iq ucs des rn n  

\ a l ckcn isse, n i  l es ( (  !\ ot c s  généalogi<1ues > >  de l3isschops e t  d e  Donnet ne nous 

unt fourni de données. Les (( \Ve t shoudersboeken n ou l i ;s t es du magistrat d 'A n 

vrrs ne mc11t iunnenl pas davantage de van 13usseghern parm i les  échevi ns de l a  

\ l é t ropo lc ,  entre l ti30 et  1 650. 

C 'est bien par les types des personnages et à cause de sa palette que Jo 
t ab l eau de Yan den lfoccke ,  m a in lenant dans l a  col l ecl ion Decapm aker , nous 

i nléresse surtout . Nous verrons a i n s i  dans quelle mcsure certaines de ses carac

t éri st iques Ie rapprochent du tableau de Nossegem . 

Cornparons les Madeleine de l 'une el J ' aulre Cf'Uvre. Nous leur t rom·ons, 

tout à la fois ,  Ie rnèrne teint clair el rose , les rnêrnes cheveux d 'or ,  une bouche 

sernblable et des yeux identiques. Si 1 'on rapproche aussi les sai nts Jea n ,  on les  

trouvera chacun recouverts du mêmc manteau rouge sang tel  que nous pouvons 

Ic  voir clans la  vaste toilc de J 'ég l i se Saint-Sauveur , à Bruges. Quant à la V ierge , 

la lètc prise sous un voi le  bleu-a rcloise , nous l u i  revoyons encore une fois ces 

mains jo i ntes , un pcu épa isses aux doigts et a ux poignels d ' un dessin qu i rnan

que de ferme t é  et Lel ies qu 'e l les nous sont appa rucs. aussi , clans la  Déposition 
de croix de Nossege l l l . Ce sont a ut an t  de preuvcs de ce q ue van den Hoccke 

érrouvc quelqu e peinc à �c rcnouve l l c r. Tout au rnoins, Ie  pcint re rnontre - t - i l  de 

la suite dans sa rnélhodc et sol! appl ical ion ; il se cléparl il peu et  des types qu ' i l  

a dér'itlr c l  ·adopl r r  el  des prucédés qu ' i l  emp l oie . Van den Hoeckc en arrive ainsi  

:\ se rr�rr u n  stvlc p rop re gr <lce auque l on I c  rcconnaîL aisérnent.  

2 6 )  Catalogue de vente, galerie Reding, Bruxelles 1 4· 1 5  décembre 1943,  n' 201 .  
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Le Christ du tableau de Nossegem ,  comme nous l 'avons démontré,  est repris 

purement et simplement à un modèle perdu de van Dyck, mais  ce lui  de l a  

Montée a u  Calvaire, i ndique cependant une évolution q u i  pour s 'être faite l ente

ment n·'en est pas moins d iscernable. Nous en  jugerons ,  en part icu l ier ,  par la 
main posée sur un des bras de la croix el  offerte avec tant de c l arté à la vue. 

La structure de cetle 1rnfin révèle tous les caractères reconnus précédemment : 

exécution du poignet, jointures des doigts et écartement du pouce. 

La Montée au. Calvaire fait preuve de moyens d 'expression b ien  établ is ,  d 'un  

métier évolué.  I l  faut convenir  que  van den Hoecke n 'en  est p lus  ic i  à scs dé

buls, si caractéristiques, en  1 629 ,  de sa Déposition de croix. Le respect des rno

dèles - exceplion fai t e  de l a  Made leine - en imposait à l 'artiste d 'une manière 

radicale ,  tandis q u ' i l  a fra n chi  maintenant une étape importante.  A lors que 

I e  pinceau d ispose encore de la pàte sur la  toi l e  avcc,  par endroits, une prrci 

s ion réflfrhie  ( toute la  figure de l a  Vierge el la  tête de la Madele ine ,  pat· cxem 

ple) I c  peinlre donne e n  d 'autrcs déta i ls  un cours plus l ibre à ses i tnpulsions. 
Nolons :t cel égard l es sol d:its de J 'a rrit'>re plan ou encorc Ie  bourreau de droite ;  

les jambes de cc dernier sont en effet traitées par larges touches qui tiennent 

de l ' esquisse. Le chien 27 ) aussi est construit par coups de pinceaux presque 

sommaires à force de sponlanéité .  Enfin ,  l es l égionnaires groupés à l 'arrière 

plan autour des deux l ar rons  conduils au Golgotha prouvent aussi que des 

constantes inflexibles s 'arcomodent  d 'un mét ier p lus l ibre. 

Souvenons-nous que van den Hoecke s 'en fut à Rome en 1644 .  De \ ' Ita l ie ,  

i l  gagna Vienne avant d e  revenir  dans sa v i l le natale en 1647.  Nos obscrvations 

s ur la  Montée au Calvaire nous proposent d 'y voir une amvre tardive de son 

auteur et de la  daler d ' enlre son retour aux Pays-Bas et sa mort, c 'est-?t -dire entre 

1 647 et 1 6 5 1 .  

* 
* * '  

Signalons encore n e  fut-ce que brièvement ,  et de Jran van den Hoerkc 

auss i ,  une ceuvrc qui tout en n 'étant pas unc rréation originale  n 'en est pas 

moins atlrayante .  1 1  s 'agit d ' une petite toi l e : Vierffe <'l Enfant  exposée dans Ie 

2 7 )  Notons que ce chien est insplré de celui qui flgure dans l'Elévation de la croix, peinte 
par Rubens, vers 1610-1 1 ,  pour la cathédrale d'Anvers. 
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chceur de 1 ' ég l ise N ot re - Da 1 1 1 e  :'i A l sr11 1 berg.  L 'ccuvre n 'esl n i  s ign ée n i  da t ée ,  

m a i s  s o n  a l l r i b u t io1 1  t o u l e  t ra cl i t io n n e l l e  28) n o u s  pa raît. parl'a i t em e n t  justi[ iée.  

Dès I c  prc n 1 ier  ahorJ , on ret o n 1 1 a l t  e n  er t ab lrau u n e  excr l lr n t e  cop i e ,  rt 

j a m a i s  rn c n l ion née j usqu ' :'t prése11 l ,  d ' u n e  des m e i l l e u rcs Vierge et F.11/anl  d '!  

rn n  D y c k ,  puis o n  y a d rn irc l 'a isance a Y ec laq ucl l e  l a  sensi b i l i t é  de l ' i m i t at e u r  

C:pouse cel l e  d u  m a î t re q u i  l ' i nspire .  

1 1  est bon t o u t e fois d 'obli térer u n  i ns t a n t  Lou L e  n 1é111oire Y is ue l le c l  cl '  é l ud i e r  

l ' ceu v rc de v a n  den l l oecke p o u r  e l lc-rnêrnc.  L e s  l on s  employés pa r Ic pei n t rc 

dans son t ab leau o ffr e n l  u n e  prod 1 e parcn l éc a Yec ceux de ses a u l res co11 1posi

L ions ,  el c 'csl l à  que de nouYeau se L ra l i i l  lc  I l l i e ux sa personn a l i l é .  J\ ous y 

rern n n aisson s ,  en cffct ,  deux rouges , l ' u n  v i f  el c l a i r ,  l 'aulre plus sornbrc el  

violacé,  p u is a ussi deux b leus,  Ie  p rc n 1 i e r  d 'outrerner et  Ie secon d  c l ' unc lei n le 

ardoiséc. C c l lc d c rn i è re couleur ,  s i  l'a m i l i è rc ; 1  Y a n  de11  Hoeckc,  nous reporle 

à la m a n t i l le de la V ierge dans Ie t ab lea u de N ossege m ,  de rnê111c que nous 

l 'a ,·on s  r e t ro u Y éc dans la  loi l c  de l a  col l ecl i o n  Decapm akcr. Ces t rois  Cl' uv res 

offre n t  a i n s i  des re lat ions aussi  ccrta i ncs q u ' é l oq ue n tes.  

Passon s  à l ' oouYl'c de \ a n Dyck.  E l l e  esl de d i m m c n sions plus rcst rein t es 

enco re ( Bois : G4 x 49 cm . )  que la copi e  de v a n  den H oeckc et se t ro u v c  a c t u e l 

lement d a n s  la c o l l ect  ion H e n r y  G o l d n 1 a n  �1 N e w -York 29) . 

Cetle Vierge el Enfant q u i  provient  de l a  ga l e r i e  de l ' Earl of H ar i ngton 30) 

en A ng l elcr rc est consi déréc cmrn ne la pei 1 1 t 1 1 re o r i g i n a l e  d e  v a n  Dyck par oppo

s i l io n  à u n e  « rép l i ljUe d 'a l e l i e r  H sign a l ée naguère à Hambourg chez M .  Sicve

king.  Nous re 1 1 1 a rq uons que Jean rnn den Hoecke s 'est l c n u  scrup u l euse rn e n t  il 
la repro d u c l i o n  de l ' i l l usl re exe1 1 1 p le .  O n  re l r vc i1 p e i n e  u n e  légère v a r ia n t e  

pa rn 1 i  l e s  p l i s  d u  l i ngc b l anc rtendu a u l o u r  de ! ' E n fa n t  leque l ,  d 'a u l re pa r t ,  

jet t e  u n  rcga rd Y CI'S l a  d ro i l e  a lors que c h ez v a n  Dyck i l  l h e  les ycux vers sa 

mère. 

Le t a b le a u  de van Dyck esl. rlassé par G l lick panni  les prod ucl io1 1s  d e  la  

pé riode i t a l i cn n e  d u  pei n l re se s iluant  e n t re Hi21 et 1 6 2 7 .  I l  se 1 1 1 b l e  prob a b l e  

q u e  Y a11 den J l oc ·cke a i t. v u  l 'origi na l .  V a n  Dyck l 'a ma i t - i l  rapporté ;\ A nvers 

dans ses bagag<'S ! 1  N o us prncherions p l u l ot. e n  fa v e u r  de la thèse de \V . H .  Va-

28)  JAN BOLS : op. ci t . :  1910,  pp,  12 et 34. 
29) W. R .  VALENTINER : The Henry Goldman collection, 1922, n" 12 :  

G. GLüC K :  Van Dyck, Klassiker der Kuns t : Berlin 193 1 ,  pl.  149 p. 536. 
30) JOHN SMITH : A catalogue raisonné of the Works of the most eminent d1t;ch, flemish 

and french peintres. Londres 1829-1 83 1 .  t .  III, p. 1 1 9  n" 429 ; 
G. F. WAAGEN : Treasures of art in great Britain. Londres 1 857. t. IV , p. 238. 
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Ientiner qui  y voit une des premières reuvres exécutées par Ie maître dès son 

retour de voyage. La copie de van den 1-Ioecke daterait donc de 1 629 environ et 

aurait été faite peu après sa copie de Nossegem . Il se pourrait aussi qu ' i l  ait 

copié l a  Vierge et Enfa n t  a lors qu ' i l  élait au service de I 'archiduc Léopold

Guillaume dont i l  fut nommé peintre de cour en 1647 .  L 'archiduc possédait déjà 

une répl ique de Ia composition de van Dyck 3 1 ) ; en fil- i l  faire une autre par son 

peintre altitré ? La chose est possiblc ,  a lors q u ïl  Ie chargeait aussi de lui repro

duire des reuvres du Titien ! Nous savons l ' intérèt que porta l 'archiduc au sanc

tuaire d 'A lscmberg et les pèlerinage qu' i l  y fit. La présence du tableau de van 

den 1-Ioecke dans l 'égl ise de ce vil lage trouverait peut-être là une explication 

plausib le.  Rien ne sert pourtant d 'accumuler des conjectures sans profits immé

diats et contentons-nous de marquer notre préféreuce en reconnaissant dans Ia  

copie s i  agréable du jeune peintre - a lors agé de dix-huit  ans - une reuvro 

contemporaine du grand tableau d 'aulel de Nossegem ; el le jette surtout sur 

la peinturr de van Dyck une lurnière nouvelle ,  permet, dans une certaine mesure , 

d 'en préciser  l a  date et nous fournit u n  nouvel exemple, aussi frappant que 

précieux , des rapports étroits de l 'art d 'un peintre à ses débuts avec celui d 'un 

maître au sommet de l a  gloire. 

Noli'' avons ainsi parcouru à grands pas la  carrière de Jean van den Hoecke 

et marqeé de trois  jalons l' 8volution de son talent. Son art nous prouve qu 'en 

dépit d ' influences maîtresses, dominatrices même, il est toujours possible de 

relever des apports personnels dans Ie  dessin comme dans la  couleur. A lors 

qu 'à p•�nétrer les dessous de l 'histoire de l 'art on reste parfois perplexe <levant 

la constat<ition que peu d 'reuvres échappent à l 'empr ise des grands rénovateurs, 

ces productions nous persuadent cependant qu 'à les connaître mieux on distingue 

toujour� la contribution pcrsonnelle de chaque artiste. La confusion apparente, 

l 'uniformité première fait place à plus de clarté. Chaque peintre trouve sa place 

particul ière et parfaitement reconnaissable dans l 'évolution des styles ou dans 

la diffusion d 'une mème esthétique. 

Comte d 'A RSCHOT. 

3 1 )  Jahrbuch der Kunsthistorisches Sammlungen in Wien. l .  S .CXX no 103. 
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ANTOON VAN DYCK 
EN DE FRANSCHE PORTRETSCHILDERS 

IN DE XVIIe EN XVIII� EEUWEN 

Onder de talrijke problemen welke nog, in verband met. r\ ntoon Van Dyck 

en zijn kunst, op te lossen zijn ,  nemen die betreffende den door hem op tijdge

nooten en nakomelingen uitgeoefenden invloed, ,zeker een voorname plaats in.  

·wel werd reeds door enkele kunsthistorici op het bestaan van deze problemen 

gewezen en heeft men reeds versch il lende richtingen aangeduid, I angswaar een 

verder gedreven onderzoek niet a l leen mogelijk ,  maar zelfs wenschel ij k  is.  Zoo 

vest igde, bijvoorbeeld ,  Max Rooses de aandacht op den invloed door Van Dyck 

uitgeoefrnd op versch i l lende schi lders uit de zgn . c c  School van Rubens )) , name

lijk op een Jan van den Hoecke, een J ustus van Egmont, enz. Onder al de l eer

l ingen van P . P .  Rubens trachtte hij deze aan te t oonen , die meer of m inder sterk 

onder invloed van Van Dyck zijn gekomen. Verder heeft h ij ook gesproken over 

de uitwerking van Van Dyck ·s kunst op de Engelsche schi lders, langsheen de 

door hem gestichte St. Lucasclub - navolging van het Antwerpsche St. Lucas

gi ld -, gevestigd in de taveerne cc The Rose », in Fleetstreet, te Londen en vast

gesteld dat zij langer dan een eeuw heeft geduurd. ( 1 )  

A .  L .  rviayer gewaagde van den Spaanschen schi lder Carreno, die op he l  

einde der  XVIIe eeuw sterker den invloed van  den V laming Van Dyck onderging 

dan dien van zijn b.ndgenoot Velasquez ( 2 )  en A. H. Cornelte wees in noorde

lijke richting, naar Holland ( 3 ) .  In aansluiting h iermede noemde Frank van den 

w-ijngaert den Noord-Nederlander Adriaan Hanneman een navolger van Antoon 

van Dijck ( 4) . 

A l  deze pogingen bepalen zich echter lot vingerwijzingen, en vormen eer 

een aansporing tot een meer  doorgedreven studie, waaraan het zeker de moeite 

zou loonrn gevolg te geven . 

( 1 )  Geschiedenis der Antwerpsche Schildersschool, Gent-Antwerpen 1880, pag. 486 P.n 

vlg., over de Vlaamsche navolgers. en pag. 477 over de Engelsche. 
( 2 )  Anthonis van Dyck, München 1923. 
( 3 )  De Vlaamsche Schilderkunst in de XVIIe Eeuw, Antwerpen 1939 . 
( 4 )  Antoon van Dyck, Antwerpen 1943, pag. 132, 
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Slechts één lol nogtoe verschenen werk gaal,  voor zoover ons bekend, dieper 

op dil ongetwij feld boeiënd v raagstuk in en dat is het merkwaardig boek van 

C. H .  \ollins Bak e r ,  « Lely and the Stuarl Port rail Painters n ,  dal op voorbeel

Jige wijze de kwestie onderzoekt,  voor wat de Engelsche en de in Engeland ver

blij vende n iet-Engelsche kunstenaa rs betreft, zich hierbij echter beperkend lot. 
het port rrt. ( 5 )  

\Vij dienen nochtans rekening t e  houden met h e l  feit. , dat begrippen als 

(( invloed n en (( school n van aarJ zijn om verwa rring Le slichten , wanneer z ij 

niet met omzicht i gheid eu m e t  het noodige voorbehoud worden aange,vencl. 

Immers, elk kunstenaar houdt doorgaans in zekere male rekening met de tech

nische YerwórYenheden Yan zijn voorgangers, zonde r dat men hierom van \Ye r

kelijke beïnvloeding kan spreken. Antoon van Dyck zèlf levert ons daar  wel een 

t reffend bewijs van ! 
Tot dezelfde (( school n ,  gevestigd op een geographis('hen plaat snaam of op 

Je faa111 van een bepaald kunstenaa r ,  behooren soms de meest uileenloopende 

t alenten, die ond e r  den drang van gewijzigde lijdsopYallingen, door persoonlij ke 

visie of door een andere nationale geaa rdheid , kunstwerken voortbrengen welke 

nog maar bitter weinig met de oorsprongelij ke eigenschappen der (( school n ge

meen hebben. 

Dil noodzakelijk voorbehoud, voor wal het individueel ka rakte r ,  de a fkomst 

of de gewijz igde tijdsaanvoeling ,·an elk betrokken kunstenaar aangaat, \verd wel 

degelijk door Collins Baker gem aakt, zoodal zijn st udie gevoeglijk als een model 

in het genre kan worden beschouwd. Daartoe hoeft men inderdaad enkel dèze ken

merken op het oog te houden, \Yelke in laats t e  instantie alleen op de eigen per

soonlij kheid van Van Dyck terug te voeren zijn. 

Buiten de voornoemde landen , zou het o.i. eveneens loonend zijn om na te 

gaan of Van Dyck 's geniaal rnorbeeld zich ook in andere streken heeft doen 

gelden, bijvoorbeelJ in Dui lschland en in I talië. Collins Baker handelde reeds 

over Sir Godfrey Kneller ( 1646- 1 7 23 ) ,  een Duitscher uit Lübeck , die zich in 16 75 
in Engeland bvam vestigen. Ook op een zekere ve rwantschap tusschen so11 1 n 1 ige 

werken van den V l aamschen \[eesler en de productie van den Italiaan Tiepolo 

( 1 693-1 770) zou kunnen gewezen worden. 

Maar hel komt ons voor,  dal· vooral in F rankrijk moet \1 orden gezocht en 

dan voornamelijk op het gebied der portretschilderkunst, welke hier weldra een 

( 5 )  London 1912, twee deelen 
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ongemeenen b loei zou kennen.  Vooral i n  Frankrijk ,  omdat d i l  land haast onm id

del l i.ik na Van Dyck 's < lood,  dank zij de u itst ra l ingskracht \ a n  het scl 1 itlerencl 

hofleven onder Louis X 1 V ,  toonaangevend wor<ll op art ist iek gebie<l voor gansch 

Europa . 

\Vanneer het  1 1 1ogc l i jk  i s ,  den inv loe<l van Van Dyck. 's  kunst  op het Fransche 

port rel in de .\ \î L e  en \'. V l l l e  eemven t e  bewijzen,  clan zal meteen, langsheen de 

op hun beurt sch ier overal nagebootste Fran�che schi lders, zijn bet eckenis nog 

groeien in de ruimte  en in den t i j <l .  Zij zou zich ui tst rekken lot in de verste u i t 

hoeken v a n  Europn , l ol i n  het verre H usland l o c ,  en t e n  m i nste b l ij ven voort 

<lmen lot ru im een eeuw n a  z i jn heengaan . . .  

l l c t  is h ier zeker de plaa ts  n i e t  om een dergel ijk  grootsch opzet tol  i n  a l  z i jn 

konsekwenties uit  Le werke n ;  daartoe l een t zich trouwens ook het oogcnb l ik 

n iet ,  waarop he t  nog vrij moei l i jk is de oorspronke l ij ke werken onderl ing t e  

verge l ij ke n .  Wel w i l len wij echter reeds, b ij w ijze v a n  i nzet en a l s  een eerste 

proef ,  de aandacht vest igen op enkele zeer bekende port retten van F ranschc sch i l 

ders en hun beïnv loed ing door V a n  Dyl ·k nagaan ,  o n s  steunend o p  vroegere per

soonlijke i n d rukken , in  reisnot a 's bC\\ nard,  en op u it spraken van gezaghebbende 

:-;pecia l isten . (6)  

Hi,.,rdoor zu l len  wij  dan enkele  algemeene bemerkinge n  en gevolgtrekkingen 

kunner1 ma ken , d ie  o . i .  ongetwijfeld door een verder doorgedreven onderzoek 

zul len bevestigd worden en die ,  in afo·achting daarva n ,  reeds voldoende bewijs

kracht bcli l ten om als geldig aanvaard te worden . 

* 
* * 

DP l\'ed erlandsche, e n  voora l dan de Zuid-Nederlandsche schi ldf'rkunst "·er<l 

sterk op pr ijs gest e ld i n  Fn.nkrij k ,  i n  Van Dyck 's l ij d .  Deze voor! iefde voor de 

sch i lders u i l  het No0rden heeft t romwns een oude en eerbiedwaardige t rad i t i e ,  

'' elke opk l imt  tot i n  de XlVe eeuw, toen de Bruggeli ng Jaak Coene en d e  G e l -

( 6 )  Het uitgangspunt van onze studie i s  d e  tPkst van een voordracht, welke wij hielden 
in het Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten te Antwerpen , op 21 December 194 1 ,  ter 
herdenking der driehonderdste verjaring van An toon van Dyck's dood (9 December 1641 ) .  
Wij waagden het toen, door middel van lichtbeelden, een directe vergelijking te maken 
tusschen portretten van S. Bourdon, H. Rigaud en P .  Mignard. en werken van den Vlaam
schen Meester, om te deen blijken dat deze drie vooraanstaand� Fransche schilders hun 
tol bet:rn!den aan h2t gent� van Antoon van Dyck . 

In zijn uitstekend boek over Van Dyck ( Antwerpen, 1943 ) ,  heeft Frans van den Wijn
gaert dan op zijn beurt gewezen naar Watteau en de schilders der « fêtes galantes » { pag. 
172 ) .  Hierop komen wij verder In dit Rtuk weer. 
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dersrnan !'ll a e l we l  er ge v ie rJ en geëerd werden . La t er , i n  den aanrnng der X\ "e  

eeuw , zu l l en De l lec hose , ui t  Bra bant ,  en de gebroede rs van Limburg ,  d i e  waar

sch ijn l ij k neven w a re n  v a n  Mae l w e l , z ich i n  de gunst  de r Fransc he h ee ren m ogen 

verh eugen e n  aldus aan de beroemde m i n i a t uurk unst van h un t ij d ,  een onbe

t w istbaar e n  o n vervreemdbaar l\"ederl an dsch kara k t e r  verleen en . 

Op het e i n de der X V l r  e n  i n  den aanvang der X V 1 Ie eeuw e n  t reedt die  oude 

voorliefde voor Nederlandsd 1 e  k u nsten aars weer sterk in Fra n k rij k op den voor

gro n d .  vV ij welen dat de A n twerpenaar Pourbus ( l i:iG9- l G2 2 ) , na  een verb l ij f  va n 

n rgen jaar t e  .\l an tua ,  w a a r  h ij samen m e t  H ubens d e n  t i t e l  voerde Yan hertoge 

l ij k  sch ilde r , port ret t e n  l everde aan Hrn r i  I V ,  aan _\laria de \f ed ic i , aan de 

hoogst e personages van het  hof ,  aan de schepe n e n  van Parijs en aan de r ij ke 

b urgers dezer stad . • 

Een gedee l t e der bcfaa1 1 1de cc Foi re Sa i n t -G erma i n » ,  welke e lk  jaar in Fe

b ruari p laats vond e n  ec1 1  d e r  bijzonderste a a n t re k k e l ij k heden u it maak t e van de 

F ra n sche hoofdst ad , ,,· erd rrgc l ma t ig voorbehouden a a n  de V lam i ngen . Te m i d 

d e n  der materieele  v oor t brengsel en van de fiere e n  n ij vere Y l aarnsche steden , 
stonden daa r t a l r ijk e  sc l 1 i l de r ijen t e n toon gestel d .  Zij  w a ren erg in trek, va nwege 

h u n  fe l be" o n  derde e igensdiappen . .\l ees tal \Yaren het ned ige l a n dschappe n .  

genre -st ukken , soms ook m y thologische o f  b ij be l sche t a fcreelen . Zij b l ev en ech t e r  

steeds gezond rea l ist i sch van aard , vertoonden sch i t t e rende k l e 1 1 re n kwa l i le i t e n  e 1 1  

een b ijzon d ere vakkenn is. Daaronder bevonden z ic h  ook k nappe port ret t e n ,  waa r

v a  n voora l de oprech t he id werd geprezen. ( 7 )  Zij vo m 1 den een nuoclzake l ijke 

react ie Legen de i ngew i kke lde en duistere al legorieën v a n het  F ranscl 1e  

man ierisme. 

H e n ri l V  on t bood verder een aantal  Z u i d-Neder la n ders naa r  Parijs om er de 

t ap ij tk un st te beoefen en en verleende h u n  h u i svest i ng in het Faubourg S t .  .\iarcel 

en in hel Faubourg S t . G e r m a i n .  

De srh i l cl e r  Dubois,  u i t  A n t werpen , versie rde de cab i nel l en Le Fon l a i n eLlea 1 1 .  

Dan volgt de Brnssel a a r  Ph i l ippe de C lra 1 1 1pa ign e ( UiO:l - l liH ) , J e  sc h ilder v a n  

Lou is X l l [  e n  l \ i che l i e u , d i e  h e t  pa leis  der T u i le r i ë n  opsm ukt .  Onder vele ande

r e n ,  v e rn i e l d e n  w ij nog .J usl us Sul lermans ( l i:i9 7 - l ü8 1 ) ,  ('en l eerl i ng van Pourb u s ;  

P i e t r r  Y a n  \l ol ( J ii99 -U i ii0 ) ; d e  _\ l ed 1 r· k l 1 r  fam i l i e  l : ' ( 'rd i nand,  Lou is en Pie rn' 

E l l e ;  e n  la ter  i\ ïcolaas Be rnacrts  ( l tiOS- l ti ÏK ) ; Pet e r  Boel ( 1 G :22- Ui7 4- ) ; F ra n s  van 

( 7 )  A. LEROY. Histoire d e  l a  Peint1Lre Française a u  XVIIe siècle, Parls 1935, pag. 38-43 
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<ler .\l euten ( l ü3::!- 16!JCJ)  en Je :\nl\l crpc11aar Genoels ( l G-W- 1 7 23 ) . Hun speciali

te i t  \\ as hel portret en hel landschap. (8) 

Z ij h ielden a l len  de noordel ijke t radit ie hoog, welke als kenmerkende eigen

schappen voerde : een zin voor psychologische uitdieping, een knappe analyse, 

l iefde tol de natuur,  belrachling naar een ware en oprechte weergave der werke

l ijkheid, gernel voor kleur,  c le gaye der gelukkige compositie en volkomen be

l teersch ing der techniek.  

Natuurlijk ondervonden zij  ook veel tegenkanting, vanwege zekere Fransche 

kunstbroeders, die  hun rechten binnen de eigen \'esle wi lden verdedigen . Meer 

dan eens moest en  de officieel  aangestelde en machtig beschermde V laamsche 

schilders i n  de bres springen voor hun minder begunst igde landgenoolen,  die 

trachtten zich te Parijs een e igen weg te banen , langsheen de < <  Foire > >  of elders. 

De tegenstand ging vooral uit van de zgn. <<  classicisten », met hun monu

mentale en koude kunst, waarvan een Le Brun ( l 'or<lonnateur de la gloire de 

Louis XIV) , een Vouet en een Mignar<l de vaandeldragers waren .  

Hun opvattingen vinden wij het  trouwst weerspiegeld i n  de deballen , welke 

rond dien Lijd gehouden werden in de << Acadérn ie Fra nçaise », onder Colbert, 

over de kunsl. Het doel dezer besprek ingen was, een grootsch studiewerk te 

maken over de techn iek der schilderkunst . De aesthel ische principes welke hierbij 

gehuldigd werden , k l inken in onze ooren echter zeer verwaand en ook wel eens 

hol. 7\Ien bewonderde vooral het <<  hoogstaande » ondrnverp, de edele gedachten.  

De leekening werd a ls  voornamer beschouwd dan de kleur.  l\fen betrachtte niet  

de waarheid,  maar een i deale schoonheid en  gedroeg z ic:h naar de uitspraak van 

La Buyère, die de menschel ijke rede verkirst boven de natuur. " Zoekend naar 

een imponeerende en  beredeneerde klassiek,  belandde men echter eveneens,  

onafwendbaar bij  een overheerschenden Lijdsstij 1 ,  de Barok,  maar dan bij  een 

Barok zonder geestdr ift , zonder élan,  zonder ziel . Hiermede ging de essentie 

zelve der tijdsstrooming verloren en trad een bloedarrnoedig academisme in de 

plaats, dat eerder moedwi l l ig den onbedwingbaren vernieuwingsdrang der eeuw 

onderging. 

Daarnaast b leef noch tans, onoverwinnelijk, de N ederlandsche invloed leven

dig, tot hei l  der Franscl1 e  sch i lderkunst. Hij zal ononderbroken bl ijven voort

duren tol 1 700 en zel fs tot nog lang daarna, tot het einde der XVIIIe eeuw . 

nigaud, Largi l l ière ,  ViY ien zijn de namen der Fransche sch i lders, d ie  dezen in-

( 8 )  L .  Benoist, i n  L 'Art Français au XVlle Siècle e u  L. Benolst i n  L'Art Français au 
temps de Louis XIV, In L'Art, des Origines à nos Jours, Parls 1933, deel II, pag. 7-19 en 
pag. 28-40. 



v loed hebben ondergaan.  Daarbij dient. ook nog de Fra nsch-Vlaming Watteau 

vermeld te worden , benevens jongere F ranschen als  Quen l i n  La Tour ( 1 704- 1 788 ) , 

Perronneau ( 1 7 1 5 - 1 783 ) en Duplessis ( 1 725- 1 802 ) . ( 9 )  

* * 

Het spreekt natuur l ijk vanzelf, dat z ijn  V laamsche t ijdgenoot.en en nakome

lingeu , in F ran krijk , het gen iale  voorbeeld van :\ n t oo n  Van Dyck met welgev a l ·  

J en  ondergi n ge n .  Z i j n  i n v loed op hen loopt samen met  een  aanta l  eigenschappen 

welke, zooa ls wij hooger zagen , aan eenzelfde herkomst en eenzel fde t radit ie  

te w ijten zij n .  Daarb ij komen z ich echter nog perso o n l ijke kenmerken voegen . 

die duide l ijk  naar Van Dyck verwijzen en u itsluitend naar hem . Het weerga

looze succes van den ;\ [eest.er in  het  eigen l and,  in  ll a l ië en in  Engeland, za l  aan 

deze navolging zeker wel  n iet weemd zi jn geweest. 

Vergel ijken wij ,  ter i l l ustra t ie van bovenstaande be\vering, zijn werk met 

dat  van den kunstenaar, d ie  onge twijfeld de belangrijkste  en begaafdste der naar 

Frankrijk u i tgeweken Vlamingen \Yas, met Phi l ippe d e  Champaigne, de sterkste 

persoonl ijkheid onder hen.  

Over  zijn « Louis  XI II » ,  in h e t  Louvre, zegt Leroy : < <  I l  a su not.er l 'expres

sion hautaine et d ist.ante , Ie regard perçanl ,  ! 'a l l ure  majestueuse, la beauté des 

longues mains ar istocratiques et fines, dignes de Van Dyck ». ( 1 0 )  

\Vij weten niet  j uist in welk jaar d i t  portret geschi lderd ·werd,  maar aan

gezien Louis  X I II regeerde van 1601 lot  1643,  moet het  waarschijn l ijk binüen 

deze periode of nog later gesitueerd worden.  Natuurl ijk is geheel  het opzet los

ser,  m inder beheerscht en ook meer theatra a l  dan z u l ks bij  Van Dyck het geval 

zou geweest zijn ; de compositie vertoont een schrij nend gebrek aan éénheid.  

Wanneer wij nochtans zekere détai ls  aandachtig beschouwen,  va l t  de invloed 

van den :\leest.er onmiddel l ijk op en kan h ij niet geloochend worden . 

Zoo bijvoorbeel d ,  in de houding der rech terhand van den koning en i n  de 

behande l ing van het kantwerk . Zij wijzen du idelijk naar  het mansporl rel uit  dr 

eerste Antwerpsche periode ( 16 1 3-162 1 ) ,  dat bewaard wordt b ij Sir  Herbert 

Cook, te R ichmond ( 1 1 ) .  De zweven d e  genius met de  lauwerkroon keunen wij 

van de grisa i l l e  schets Yan een H uiler ( Ch<i r les I ? )  , thans in Wilton House, b ij 

den Earl o f  Pembroke ( 1 2 ) , welke stamt uil  den Engelschen tijd ( 1 632 - 1641) . 

( 9 )  Cf. G. Janneau en A. Leroy, in hun geciteerde opstellen. 
( 10 )  Op. cit., pag. 55 
( 1 1 > Cf. G l ü ck, Van Dyck, des Meisters Gemälde, Stuttgart 1931,  pag. 100. 
( 12) G l ü ck, op. clt., pag. 380. 
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Het is echter niet  waarschij n l ijk ,  dat de Champaigne haar kende. 

Maar onbetwistbaar heeft h ij het  port ret van Char les 1 in groot ornaat der 

Orde van den Kouseban d  ( 13 )  gekend en gezien,  want gansd1 de houding der 

beide armen , der handen en  de u i tdrukking van h et gelaat van den Franschen 

koning schijnrn er van afgekeken.  

* 
* * 

Voor wat n u  de F ransche sch i lders zelven bet reft , zu llen \vij ons onderzoek 

aanvangen met een overgangsgeva l ,  n l .  met Jacques St e l l a ,  een t ijdgenoot van 

Van Dyck , geboren i n  1 596 en  gestorven in lü:ï7 , van �l echelschen oorspro n g .  

Z i j n  grootvader Jan schi lderde te  A n twerpen ,  terw ij l  zijn vader Frans zich t e  

Lyon vestigde , w a a r  Jacques h e t  eerste l evensl icht aanschouwde. 

Wanneer wij zijn doek cc De Hei l ige Cxc i l ia aan het orgel )) , bewaard i 1 1  

het Louvre t e  Parijs ,  nader bekijken , dan schijnt d e  h e il ige w e l  een zuster van 

Van Dyck 's cc Hei l ige Cxcil ia >> ( H )  en ook van z i jn beroemde « Cel lospeel

ster > >  ( 1 5 )  te  zijn ; de oogen zijn hier  echter ,  i n  t egenste l l ing met Van Dyc k ,  

neergeslagen en  dus m i nder expressief.  D e  verdere sch ikking van het sch i l  de rij 

is ongetwijfe ld persoonl ij k ,  maar evenals Van D�·ck betrekt h ij ook drie engelen 

in zijn composit ie ;  z ij kunnen echter niet eens vergel eken worden met hun zon
nige, voorname,  tot i n  de v ingertoppen geracecrde mode l len . . .  

Oneindig veel  knapper i s  de waarl ijk  harmonische w ijze,  waarop een ervaren 

port retschilder als  Sebastien Bourdon ( 1 6 1 6- 1 6 7 1 ) de door hem ondergane indruk

ken heeft welen te venverken . Zij beperken zich trouwens n iet tot een louter vor

me l ijke verwantschap, maar streven veeleer naar een d iepere en tevens sub

tielere éénheid ,  naar den geest. 

Dit va I l  bijvoorbeeld op, in de zeer karakteristieke beelteni s  van N icolas 

Fouquet, te Versa il l es .  De  z i n  voor psychologische verto lking,  vooral l angsheen 

de u itdrukking van het i n te l l igente , i etwat s luwe gelaat, met de levendige,  indrin

gerige oog-en,  doet onm iddel l ijk denken aan de hooge m ate waarin ook Van Dyck 

zijn mode l len tot in  de ziel  wi't te doorgronden.  Geslaagde voorbeelden van den 

Vlaamse h en \ l eesler  i n  dil opzicht ,  z ij n  wel  zijn Lucas van lJffel ( 16 ) ,  h e t  

( 13 )  Windsor, Slot van den Koning van Engeland. G l ü c k ,  op. cit., pag. 382 . 
( 14 )  Hamburg. nalatenschap H. Renner. G l ü c k ,  op. cit .. pag. 369. Eng. periode. 
( 15 )  München, Plnakothek. G l ü ck,  op. cit" pag. 465. Engelsche periode. 
( 16) New-York, Metropolitan Museum. G l ück, op. cit" pag. 127. 



portret van een maecenas ( 1 7 )  en het dubbel-portret van Lucas en Cornelis de 

vVael ( 18) , de twee eerste st ukken uit de v roegste Antwerpsche, het laatste uit  

de Italiaansche periode. 

Bij dit a lles zou men nochtans kunnen denken, dat Bourdon 's  aspiraties a ls  

porlreltisl enkel  paral le l  l i epen rnel <lie Yan Van Dyck en dat ook h ij i n  slaat 

bleek, door een even voorname dosis aanvoel ingsvermogen, de psyche van zijn 

model len te doorgronden e n  weer te geyen. W ij beschikken echter over nog een 

ander voorbeeld,  waardoor beslist wordt aangewezen dat het h i e r  geen toeval l ige 

en achteraf goed te aanvaarden geestelijke verwantschap lusschen twee begaafde 

kunstenaars betreft, maar w e l  een onmiskenbare beïnvl oeding, gewi l d  en gezocht 

vanwege Bourdon, die trouwens bekend slaat om zijn knapheid in hel nabootsen 

van anderen . . .  

Bekijken w ij aandachtig het schitterende zelfportret van den F ranschrnan, 

geschilderd i n  l ö 5 1  en bewaard i n  het Louvr e .  Onm idde l l ijk ademenen wij het

zelfde klimaat als bij de beste Van Dyck-beeltenissen;  het is  ons duidelij k ,  dat 

de schilder zich éénzelfde hoogstaand geestelij k  doel vóór oogen stelde, als de 

Vlaamsche Meester i n  zij n  beroemd << Zelfportret met de Zonnebloem » ( 1 9 ) , 

uit  de laatste, volrijpe scheppingsperiode. 

Voor wat de l osse, vrijë en ongedwongen houding van het personage betreft, 

valt ons onwil lekeurig opni euw het bovengenoemde port ret van een maecenas, 

uit de National Gallery te Londen, te binnen. De behandeling van het gelaat 

is  t rouwens opva l lend dezelfde. 

Daarbij b l ij ft het echter niet; de gelijkenis gaal verder ,  zoowel voor wat de 

geestelijke richting als voor wal ! tet vormenspel aangaat .  De hebbelijkheid om 

het model « en négligé » voor Le ste l len,  met een wijclsch zijden hemel en verder 

geh uld i n  een soort van donkeren mantel of draperie ,  met den nadruk op dit  

kleurencontrast en de voordeelen van het l ichtspel op deze sorn maire k leecling

stukken, v inden w ij weer in het meesterl ijke portret van James Stuart ,  hertog 

van Lenox , i n  de Verzam eling Ken vVoocl ( 20 ) . Nog een tweede beeltenis van 

dezen Engelschen edelman , eveneens in hemdsmouwen maar met zijn zijden 

broek zichtbaa r,  zonder d raperie,  wordt bewaard in het Louvre,  Le Pa rij� ( 2 1 ) .  

( 17 )  Londen, Natlonal Gallery. G l ü ck, op. eit., pag. 129. 
( 1 8 )  Rome, Capitool, G l ü c k ,  op. cit., pag. 157. 
( 19)  Westminster, G l ü c k ,  op. cit., pag. 496. 
( 2 0 )  G l ü c k, OP. cit., pag. 409. 
( 2 1 )  G l ü c k, op. cit., pag. 4 1 0. 
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A l lebei deze w e rk e n  wenlen door \ ' a n  D y c k  L ussc l 1 rn 1 G32 e n  1 G 4 1  gesd 1 i l clerd ,  

i n  z i jn  Enge lsd 1 c n  t ij cJ . 

Het a fg i etse l v a n  h e l  Carac a l l a - hoofd , d a t  Bou rdon ict\Yal  aanstel lerig met 
de l in kerh�rnd 0 1 1 1 s l u i t ,  v e r w ij:;l  rua r  soortge l ij ke a n t ieke breid e n ,  d i e  V a n  Dyck 

w e l  op Yc rzoek v a n  z ij n  best e l lers sc h ij n t  i n  z i j n  co 1 1 1posi t ie b e l rnkken l e  hebben . 

Zoo bij voo rbee l d , i n  h el por"lrcl van J ust us v a n  � l ce rs l rarlc n ( 2 2 )  en i n  dat rn n  

T homas Howard,  graaf v a n  A ru n cJe l ,  e n  z i j n  gema l i n  i\ l a l hea Tal  bot ( :l:I ) .  Zerr 

t erecht moc h t  Luc Benoist  d a n  ook over Bourdon 's doek zeggen : {( L l  y passe 

comme un reflct  de V a n  Dyck » ( 2 + )  . . . 
l\Iet C l aude Lcfebvre ( Hi32- 1 Gï 5 )  be l a n d e n  " ij bij ren v olgende gen e ra t ie .  

Toen A n l oon v a n  D y c k  s t i e r [  w a s  de F ra 1 1sd 1 m a n  pas n egen j a n r .  Toch is  h ij 

l a t e r  n iet a a n  zij n i n v l oed ontsnap t ,  rnora l n iet nadat  h ij t e  Londen persoo n l ij k  

met enkele voo r n a m e  meeslrrwcrkcn \'a n  d e n  V la a m sd 1 r1 1  sd 1 i l d e r  nader h a d  

k e n n i s  gemaakt. 

Lefebvre pense e l d e  waardc rn l le porl rel l c n  v a n  den t oondich t e r  C o u prri n ,  t e  

Ver�a i l les,  v a n  1 1 1 i 1 1 ist r r  Colbrrt en v il l 1  nog v e l e  a n d e re vooraanstaande pe rsonages 

uit  zijn tijd e n  zij n omgev i n g , zooa ls Hac i n c  \ l c  l \ oc hcfort ) ,  Le Notrc ( t e  Or

l éans ) , l ou is X I V ,  d e  Dauph i n ,  P h i l ippe d 'O r l éa ns ,  e . a .  H ij studee rde b ij z ij n  

vader Jean Lefcbv re e n  k w a m  sterk onder den i n Y loed v a n  Ph i l ippe d e  Cham

paigne.  H ie raan k o n  een l a t e r  verb l ij f i n  hel  ate l i e r  van den c c  c lassic ist » Char les 

Le Brun n ie t  veel  veranderen . . .  \Van n eer h ij z i ï h  t e n s lo l l c  i n  Enge l a n d  ging ves t i 

ge n ,  w 'lar h ij o v e r l e e d ,  kwa 1 1 1  h ij onder d e  bekori n g  van Van Dyck. 

In dit opzi c h t i s  h e l  w e l  bel eekrnisvo l ,  dal  h ij M adame de l a  Va l l ière sch i l 

de rde i n  d e  gedaa n t e  \'a n  d e  j a c h t goc.l i n  Diana.  \\' ij weten i n de rdaad , dal V a n  

Dy ck de schepper i s  g rn  eest v a n  hel  zgn . c c  z i n  nebec l d i g  » port ret ( 2G ) ,  d a t  Le 

febvre a ldus i n  F r a n krijk b i n n emoerdc, w aa r h e l  j a re n lang opgel d rnaak l e  e n  

L o t  allerh a n d e  overdrijving a a n l e i d i n g  gaf. . .  

Ook zijn t ij d ge noot Laurent Faud 1 ier ( IG43- 1 G72 ) , was vervuld v a n  V laam

sche voorbee l den . Deze voo rkeur w e rd h e m  vermoedel i jk  bijgebrac l 1 l  door z i j n  

l eeraar ,  den B rugge l i ng F i n son i us ( geb. i n  1 580) . Z ij bezorgde hem een dege

l ij k e  ''akken n i :-; ,  l iefde voor d e  w a rme k l e u ren en voor het spe l v; in l i c h t  e n  

( 22 )  Kassei . G l ü c k ,  op, cit . ,  pag . 4 1 6 .  
( 23 )  Weenen, Kunsthlst. Mu:oeum. C l ü c k ,  op. c i t . ,  pag. 472 . 
( 24 )  Op. cit., pag. 1 2 ,  bij het onderschrift der reproductie van het schilderij. 
( 25 )  Tijdens zijn EngelsclB periode, met Lady Venetia. Digby als Prudentia ( W lndsor) , 

de Gravin van Southampton als Fortuna (Althorp Park ) .  enz. - G l ü c k ,  op. cit . ,  pag. 399 
en 455. 
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schaduw, voor de stoffe l ijke schoonheid van elk voorwerp, voor de werkelijkheid 

van het leve n .  Het is  vooral de groote zuiverheid van zijn teekenku11st,  de inge

boren adel en de aristocrat ische sierl ijkheid van z ij n  portretten,  welke onmid

del l ij k  de herinnering aan V a n  Dyck wakker roept en gunst ig afsteekt bij  het 

manierisme van de meeste zijner Fransche kunstbroeders. Deze groote kw al i 

teiten kan m en weervinden i n  zij n Damesport ret, Le Nant.es, in  z i jn  Prinses Far

n èse, Le  C hartres, e n  i n  z ij n  « Onbekende Jongel ing » ,  bewaard i n  het  l\l useu n1 

te Brussel . 

En wat Le zeggen van den plechtstatigen N icolas de Largi l l  ière ( lGiiG- 1 7  4-G) , 

die ook ern k ij kje ging nemen te Londen !l . . . I l ij schilderde er James II en de 

koningi n ,  en bekeek aandachtig het a:Hvre van Van Dyck . Hij bleef onbetwist

baar een oorspronkelijk M eester, maar heeft ongetw ijfeld zijn profijt gedaan 

m et de in  Engeland bewonderde voorbeelde n .  H iervan getuigt z ij n  nochta ns al 

te drukke F rançois-Jules de Vaucel ,  in het Louvre,  en vooral zijn "la rquise de 

l 'A igle ( 26 ) , die  ondanks haar z i lveren pruik, veel verwantschap vertoont in 

karakter en voorste l l ingswijze met Lady Digby , op hel doek < <  Sir Kenelm D igby 

and his  Fam i ly » ( 27 ) , met de \Veduwe van den ee rst en Ilerlog van Bucking

ham ( 28 )  e n  met Dorothy Siuney, gravin  van Sun derlan d ( 29 ) . 

De beroemdste , zoo a l  n i et de grootste port rell ist van ueze generat ie ,  was 

ongetwij fe ld  Hyncinthe H igaud ( 1 659-1 74-:J ) . Nu schijnt  het op eerste gezicht 

wel  moe i l ij k  i n  z ij n  pra lende,  grootsprakerige e n  vaak al  Le bewogen klaterkunst 

een weerkl ank van den fijnbesnaarden,  a lt ij d  voornamen Van Dyck weer te v in

den en toch begrijpen w ij ,  dat  h ij i n  de  oogen van z i jn  tij ugenoot e n  - ah ast vol 

gens  d '.-\ rgenvi l le  - « dans Ie  gout de Van Dyck » werkte (30) . 

Het eerste portret, dat R igaud maakte was dat van den juwel ier Materon. 

Jaren later zag h ij het weer e n  h ij zei , met een t ikje ze l foverschatting : 

- La tète pourra it être de Van Dyck;  mais  la draperie n 'est pas digne de 

Il igaud et j e  veux la  repeindre gratuitement ! 

( 26 ) ln 1943 verkocht in het hötel Drouot, te Pariis. 
( 2 7 )  Welbeck Abbey, bij den Duke op Portland. G l ü c k ,  op. cit., pag. 398. 
( 2 8 )  Parijs, bij de Barones Hirsch-Gereuth. G l ü c k ,  op. cit" pag. 402. 
( 2 9 )  Althorp Park, bij d�n Earl Spencer. G l ü c k, op. cit., pag. 498. Ook het portret van 

dezelfde in d e  Verzameling van den Duke of Devonshlre, te Londen. Bij Glück, op dezelfde 
bladzijde. 

( 30) Geciteerd door MARQUET DE VASSELOT, Histoire d-u Portrait en France, Par is 1880, 
pag. 193 en vlg. 



De d raperie w a,_; d a n  ook z ij 1 1  '-'JJec ia l i t c· i l .  \! e11  h oeft maar naar z i jn bekend 

s l aa tsie-por t r e l  van Lo u i s  X IV te k ij ke n  o m  dit i n  Le z ien . Hetgeen b ij Van Dyck 

een louter con l rasteerend element i s ,  een a c h te rg ro n d  zonder rneer,  v raagt 

h ie r  haas!. eve n ve e l  aanda d 1 L  a l s  de kon i n k l ij ke f ig um zelve .  Terwij l  de vorst 

rnsl.ig e n  hel1eerscl 1 1. ,  zeker van z ij n  glorie en zij n m a c h t ,  vóór ons oog paradeert 

i n  ee11  hrnst ig gesd 1 ik t e n  m a n te l ,  vo l gouden l e l ië n  en ge,·oerd met hermel i jn  ; 

t e 1wij l geen haartje  Y a n  z ij n  \Yeelderige prn i k Yerroerl , geen t ipje van zij n k a n t e n  

k raag 1 1 i t  de p l o o i  geraakt en z i j n  f l i n k e  k u i t en rol srnst rust en o p  hooge h a k k e n ,  

l o e i t  e e n  waar orkaan d o o r  de d raperie a d 1 l e r  e n  rondom h e m . Zij  vormt d e  

meest 01 1Yerwac h l e  f i g u r e n  e n  maakt o n weze n l ij ke k ronke l inge n ,  w e l ke den 

greep der gouden koorden o nt g l ippen . . .  m aar de zwa re kwast e n  hangen t och 

loodrecht , ab om h e t  a rl i ficieel e  van gansd1 dit  $Lormachtige opzet t e  beklem

t on e n . H e t  gehe e l  is  zeker maj esta t isch ,  prac h t. l ieYencl e n  p l ec l 1 t i g  zel fs .  H et is  
ongetw ij fe l d  een d e r  beste w erke11 v a n  den sch i l de r  e n  waardig om in de r ijke 

verza m 2 l i 1 1g ran h e l  Louv re opgenomen Le worde n ,  waa r  het wordt bewaard.  

Het i s  represen t a t i e f  voor zijn t ij d  e n  z i jn  0 1 1 1ge v i n g .  \ laar de draper i eë n ,  de 

t ro t s  van Riga ud,  t oo n e n  ons de Barok op h aa r  sm a l st , o n t daan van haar  gezo n 

d e n  gloed ,  verwaterd t o t  m a n i e r  e n  grof effec t b ejag.  

Zijn  m a n n e n portre t t e n  zijn doorgaans aanst e l lt>r ig,  aanmat ige n d ,  rn indrr 

sorpel e n  ook m i n de r  verscheiden dan deze van V a n  Dyck. vVij denken h ie r  aan 

de bee l : c n issen v;rn Bossuet ,  v a n  P h i l ips V e n  v a n  Lou i s  XV als  k i n d .  De v ro uwen 

scl1ilden!i: h ij doorgaans veel  beter ( bij voorbee l d ,  de h e rtogi n d e  N em o u rs ) , a l  

wordt beweerJ d a l  h ij h en m e t  tegenzin afwerkte.  

Tech n i sch was h ij onge tw ij fe ld zeer k nap.  Ste l l ig h ee ft l 1 ij ook naar Van 

D y ck gekek e n .  In d i t  opzi c h t  hebben zij n t ij dgenoote n  ge l i jk .  \l aar h ij heeft  de 

les van den V la arnsch c n ,\ l eester verkeerd begrepe n .  l l ij venal t  in tooneelsc h i k 

king,  overdr ij ft e n  gera a k t  verst r ikt  i n  zij n eigen Yaard igh e i d .  Z i j n  karakt erst ud ie 

i s  a l  te doorz ich t i g e n  s c h i j n t  eer oppervlakkig d a n  subst i e l . H ij st ape l t  t a l l oozc 

voorwerpen op, d ie v o l led ig de l evensw ijze en de gewoon t en van z ij n  model 

bel ichten en v a n  aard z i j n  om e e n  groote i n t e l l ec t ueele o f  h i ë ra rch ische supe

r iori te i t  te be l icl iam e n . Uit d i e n  overv lord ontst aat. dan ern een igsz i n s  gew rongen 

ordon nan t i l' ,  een r e nv a rr i ng i n  het dét a i l .  

J- fr t  « z i n n e bee l d ig >> portret v a n  V a n  D y ck ,  i n  F ra nkrijk ve rspreid door 

C laude Lefe b v re ,  h eeft h ij g<'rnl!-.!·a r i �eenl e n o v e rd reve n .  Daar waar z ij n  voor

beelden e n k e l  pri n sessen en hofda m e,.; met a t t r i b u t rn  u i t  den O l y 1 1 1pos bedac h t e n , 
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deelde Iligaud deze rekwisielen met gulle hand uit aan eenvoudige burgervrouwen 

en verlaagde zoodoende het genre tot een goedkoope apotheose. ( 3 1 )  

Het spijtige Yan dil alles i s  wel, dat niet zijn technische kwaliteiten, maar 

wel zijn modieuze gebreken door anderen werden overgenomen en nog aanzien

lijk aangedikt, 0 111 te kunnen declen in zijn bijYal ! 

Voor wat de kleur betreft, is er hcelemaa 1 geen vergelijking tussd1en hem 

en Van D�·ck mogelijk. Het coloriet van H.igaud is nooit frisch, met een uitge

sproken, ietwat hinderende voorkeur voor het roodachtig bruin, dat men in het 

Fransch << brique n noemt. Vasselot bc111erkt terecht, dat de behandeling der 

handen, in zijn po1tretten, minder voornaam is dan bij Van Dyck, maar hij 

rnegt rr een beetje voorzichtig aan toe, dat J\ igaud ·s handen waarachtiger zijn. 

Hel mag misschien waar zijn, dal Van Dyck, door het vele werk overlast, 

in sommige portretten, welke hij in samenwerking met zijn atelier maakte, de 

handen op conventioneele wijze schilderde. Telkens wanneer hij het de moeite 

waard achtte, op zijn goede doeken dus, ook deze uil de zoo dikwijls ten onrechte 

verguisde E ngelsche periode, (:3 1 )  "·isl hij erhter handen te scheppen , die als 

een gesublimeerde uiting zijn van het karakter, het geestes- en zieleleven, de 
afkomst en de gewone bezigheden van zijn personages . 

Men vergelijke, in dit verband, de gevoelige kunstenaarsgreep zijner « Hei

lige Cccilia n ( 3 2 )  met de lange aristocratische vingers van Koningin Henrietta

Maria (33 ) ; de ietwat malsche maar toch stevige band van Koning Charles I ( 3 4 )  

met den burgerlijken, zwaren klauw van Justus van i\leerstraeten (35 )  ; d e  als 

vergeestelijke handen van den abt Cesare Scaglia ( 36) met de energieke soldaten

vuist van den Hertog van Hamilton (37)  of met de delicate, verwijfde vingerpose 

van den Hertog van Lenox (38) . 

Zeer leerzaam, in dit opzicht, zijn overigens de doeken met verschillende 

personages , zooals de dubbel-portretten Yan K oning Charles I met Koningin Hen-

( 3 1 )  Cf. H. DELABORDE, La Peinture des Portraits en France in de Revue des Deux 
Mondes, October 1852. 

' 

( 3 1 )  Cf. F. VAN DEN WIJNGAERT, OP. cit., pag. 126·127 en pag. 146-149. 
(32)  Hamburg, nalatenschap Renner. G l ück,  OP. cit" pag. 369. 
( 33 )  Leningrad, Ermitage. G l ü c k ,  op. cit" pag. 391 .  
(34)  Longford Castle. G l ü c k ,  op. cit., pag. 370. 
(35) Museum te Kassei. G l ü ck ,  op cit" pag. 416. 
(36)  Londen, Verz. Lord Camrose. G l ü c k , op. cit., pag. 426. 
(37 )  Hamilton Palace. G l ü c k ,  OP. cit" pag. 463. 
(38)  New-York, Metropolitan Museum. G l ück,  op. ent" pag. 4 1 1. 
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r i l ' l l a- \ l a ri ; 1  l 0 !.i ) , \ an Dyd. 1 1 1c t  End)"l l l ion l 'ortcr (-10) , Thurnas l\ i l l i grc \\ l l l cl  
T l 101 1 1 ; i,;  C a re \\- ( -J 1 ) ,  de G ra a l'  Yan _\ ru nde l  rnet zij n G e m a l i n  (-1 2 ) , de G ra a f  ntn 

:"l ra l'l'orrl 1 1 1 rl z i jn secr e t a ris  ( 43) , e . a .  Nat u u r l ij k  besta:rn er ook u i l zonder inµ-en 

< l j l  dicr 1  rcgr l .  

* * 

\ki .\ n lo ine  \\'a l l l'au ( l ü8 4 - l  7 2 1 )  bel reden '' ij een hee l  a n dere we reld . 

\ \ -a n n L'C'I h ij de nia n nenjaren heeft bereikt , is de oYergang t 1 1sschen de \ \ " ! T e r 1 1  

de  \ V l l [e reU\\ P l l  t e n  e i n de.  D e  l a a t st e rq::erri nf!�jaren v a n  Lou i s \ T V  \\ : t rc n  
n i el  brpna l d  ge lukk ig  en br achten i n  ve l er l e i opzi . - l l l en het verva l .  Weld ra zo1 r  

c«l ! l e r  de jonge Lou i s  \V het bc,,· i n d  o v e rn e men , z ij  hel ook in den a<rn Yang 

o n der hr!  toez i c h t  Y an den regent  Phil ippe d 'Orléans.  D e  verwacl i t ingen stond en 

gcspa n 1 1 en op a l  l i e t  gl)ecle da l  u i t  de l a ng \'e rn ach t e mach tswrn·isse l i ng kon 

rnorlspru i tcn  . . .  

D i l  l i ch t e l ij k k un�L m a l ig e l crcnsopt i m isr n e  bez i ngt vVat teau .  H ij i s  da n ook 

r ee l  m "rr  de luw :;t.enaa r de r llége n ce , met haar kwal iteiten en gebreken ,  da 1 1  

ucr re!!ecr i ng rn n  << Lo u is I e  13 i e n -_\ imé n ,  d ie o o k  \\ e l d ra de e e n e  o n t goorhe l i n .<:;  

op d e  andere zou sta pelen . Een n ieuwe , verfij nde m a a r  am oree l e ,  een igsz in'i 

reeds dec a d en te l eYensbcschou\Y i n g  doet  zich gel d e n ,  waarin m en ig aanknoo

p i ngspun t  met d e  k u nst van Van Dyck zou ove rblijven . A l l i c h t  stond deze t ijd 

zel fs gunstiger tegenover z i jn  scheppend gen i e  dan d e  heftige , op het  breede ge

baar e n  de heftige gemoedsa a n doening beluste X V I Ie eeuw. 

Wa tteau sta m t  uit Noord-Frankrij k ,  uit Valencien nes,  dat  pas sedert 1 GG8 
door den Vrede van A ke n  in Fra n sc h  bezit was gekome n .  H ij is dus Yan Neder

l a n dsch e n  oorsprong. Dit verklaart a l l icht zijn l iefde voor Nederlandsche en meer 

in het b ijzonder voor V laamsche voorbee l d en , voor d e  t r a d i t i e  van R ubens, \vaar 

u i l  ook Van Dyck was gegroeid .  Frank Y a n  den \Vijngacrt zegt da n  ook zeer 

terecht : ( (  vVattcau bijvoorbee l d ,  w iens werk d i kwerf met dit van R u bens wordt 

in verban d  gebracht ,  \\"<J.l'C gewoon n iet  in te beelden zonder d e n  scl iakel A n loon 

ra 11 D y d' n,  na be t oogd t e  !rebben dal pas d e  generat ie  v a n  vVaL L eau  spon t a n e  

; 1 a 1 1s l 1 1 i L ing m e t  d e  cdebtc kwa l i t e i t en  Yan  \ ' a n  D y ! ' k  z o u  ve rkr ijge n . ( H )  

1 39 )  Euston Hall, Duke of Grafton. C. l ü c k ,  op. cit" pag. 374. 
( 40 )  Madrid, Prado. C. l ü c k ,  op. cit., pag. 440. 

( 4 1 )  Windsor, Koninklijk Slot. C. l ü c k ,  op. cit" pag. 4 5 1 .  
( 42 )  Weenen, Kunsthlst. Museum. C. l ü c k, o p .  cit" p a g .  472. 
( 43 )  Wentworth Woodhouse, Earl Fitzwllliam. C. l ü c k, op. cit., pag. 483. 
( 44 )  Op. cit" pag. 172. 
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Hetzelfde geldt voor een uitgesproken portretschi lder als .Tean-:\[arc Natticr 

( 1685 - l i66 ) , in zijn beellen issen van Catharina van nusland, de duchesse de 
Chartres en  den Maréchal de Saxe.  Dank zij z ijn  aangeboren gevoel voor maat en 

tact, weet h ij zelfs het « zi nnebeeldig portret » i n  eere te herste l l e n  en a ldus aan 

de nagedachtenis van Van Dyck een zekere genoegdoening te verschaffen . . .  

Zijn leerl ing e n  schoonzoon Louis Tocqué ( 1 69G- l ïi 2 )  verva l t  echter opnieuw 

in  de fouten van R igaud, door te veel nuttelooze bcnoodigdheden op zijn portret 

ten van Maria Leczinska , van den Dauphin ,  van keizer in  Catharina en van ver

sch i l lende llussische edelen aan te brengen .  Toch is ook hij nog volop in den 

ban van Antoon van Dyck. 

Marquet de Vassel ot noemt François de Troy , een leer l ing van Claude Lefeb

vre, cc waardig om bij Van Dyck vergeleken te worden » (45)  ; Leroy e ischt 

eenzelfde eer op voor den jong gestorven .Jacques Blanchard ( 1600-1638) ( 46 ) ,  

dien wij tot nogtoe n iet vermeld hebben omdat h ij o . i .  d ichter bij P.P .  Hubens 

aansluit ;  Ratouis de Limay stel t vast , dat 111cn Joseph Duplessis ( 1 725-1802 ) 

beschouwd heeft a ls  cc I e  Van Dyck de l 'éco l c  française » (47 ) . Wij zouden zoo 

kunnen verder gaan en deze l ijst aanvul len met de namen van F rançois Bon

cher ( 1 703- l i70) , Maurice Quentin de la  Tour ( 1 704- 1 788) en F rançois Drouais 

( 1 727- l iió) . A l lPn hebben z ij m i n  of meer hun tol aan de kunst van den grooten 

Vlaming betaald ,  natuurlijk  met in  acht name van h u n  soms zeer hooge per

soonl ijk0 eigenschappen .  Dit  duurt zoo voort tot het e inde der XVIIJe eeuw 

en  zelfs nog later. 

Hoezeer de w i l  om Van Dyck te brnaderen b ij hun \Verken voorop zal,  valt 

duide l ijk waar tl? nemen en  wordt overigens bevestigd door de Fransche theore

tici, die z i ch in het bijzonder met de studie der portretkunst van hun vaderland 

hebben i ngelaten .  

Bij den aanvang van deze bijdrage hebben w ij echter vastgesteld, dat  ve le  

Fransche sch il ders bewust de Nederlandsche richting aank leefden . Ongetwijfeld 

behoorden al de bovengenoemden daartoe, en is  het dus begrijpelijk, dat zij den 

inv loed van een geniaal kunstenaar als Antoon van Dyck met welgeval len onder 

gingen ,  ja hem ze lf's opzochten .  

( 4 5 )  Op. cit" pag. 189 en vlg. 
( 46 )  Op. cit" pag. 100. 
( 4 7 )  P.  RATOUIS DE LIMAY, L'Art Français au XVIIIe Siècle, in L'Art des Origines à nos 

Jours, op cit" pag. 80. 



Yreern der ,,·ord t d i t  nod i l an s ,  \\ a n nrer \v ij éénze l fde versc h ij nsel waa rneme11  

hij ope n l ij ke t ('g<'n>'l t\' v e rs d e r  noorde l ijke opva t l i n gen . Het b l i j k t  dan d u i d e l ij k , 

hoe st erk Van D y ( ' k  z i jn  l ij d  bel tecrs! ' h t  l ic cf t ,  l 1oe o no ntkomba a r  z ijn u i t st ra 

l i 1 1gsvr rn 1 ogen w e r k t e  op voor- e1 1  tegenstander  te,·ens.  \Va n t  ook d egenen , d i e  

de l\'rderl a n dsch e  rnorkeu r n i e t  deel den , konden z i d 1  n ie t  a l t ij d  a a l l  dr i l greep 

v a n  z i jn  mac h t ige persoo n l ij kheid o n t t rekken . . .  

\Vi l ! i  Drost merkt op, d a t  r r  een c l u ic lr l  i jk verband b rst:r n t  t ussch r n  d en 

u groo t e n  vertrgrn woord iger van bet  cl ass ic is t isc h  rnenscl 1dom , d r i l  t rge 11 poo l 

rnn de 1 m i \ rr�a l i:-; t i sc l 1 e  Ba rok i n  de .\ V l l e eeuw n ,  l\ i co la s  Pous:-; i n  ( l iJ9-1 - lü f ü i ) . 
e l l  zekere doeken rn n  .\ ntoon rn n  ] ) �·c k ,  vooral  dan deze u i t  de laat st e periode.  ( -1 8 )  

E n  w a t  d a n  t e  zeggen over P i e rr e  �\l ignard ( HiOG- Hi GS ) , de beroemde r i v a a l  

maar \och o o k  de op vo lger van C h a rles Le Bnrn , n i e t  a l le e n  a l s  ' '  P r e 1 1 1 i e r  Pei l l t rc 

du Hoi n ,  m a a r  t e vens a l s  aa n voerder van h e l  F ra n sche academisme � 

.\!en h oeft s l e d t ls h e t  port ret  d a l  h ij ron d  l ü G l  sch i l derde v a n  .\ f a rie !\fa n c i n i ,  

h e t  mooië n i d 1 tj r  v a l l  _\l az3r i n ( -1 9 ) , t e  vergel ij ken m r t  de be ide a fbccl d i n ge l l  

v a n  .\fa rgaret Lc 1 1 101 1 , door :\ n toon rn n  Dydt ( r>O ) , o m  overt uigd te z ijn ,  dat  

hier n iet a l leen v a n  verwa n t schap,  1 1 1aar  ze lfs v a n  ge w i lden , gezoc h t e n  en met 

we lgeval l en onderganen i n v loed n1ag gespro kn "·orden .  

G ansch d e  h o u d i ng der b uste ,  me• i n begrip va n de opval l e n de l igging d e r  

hand op de borst , i s  een spiege lbee l d v a n  V a 1 1  D y ! ' k 's mo<l e l , geborst e l d t usschen 

rn:12 e n  1 G 4 1 .  D o ! ' h  n iet  a l l ee n  d e  a lgc 1 1 1 cene S ! ' h i k k i n g ,  de ordon n a n t i e  e n  rle 
composi t i e  z ij n  g e l i j kaardig,  ook Yersd 1 i l lendc b ijzonderheden werden door ;\l i 

gnard rnn den V l a m i n g a fgekeken : zoo d e  leH:n d i ge e n  coquet te  w ijze ,  waaro p  

de donkere k ru l l e n  z ij n  a angebra c h t  t egen de b l a n ke h u i d  v a n  h a l s  e n  srhoud e r ; 

zoo ze!fs dr keuze van parelsnoer e n  oorbel l e n ,  i 1 1  het z e l fde m a t eriaa l en in dr,

zel fde t ona l i te i t . 

Hrt is d u i d e l ij k ,  d a t  l trt meeste rsch:ip van A ntoon v a n  Dyck,  op h e t  geb ied 

v a n  het  port ret , gc reed e l i j k  331waard werd i n  Frankr ij k ,  door e e n ieder,  tol  w e l ke 

art istieke rich t i n g  h ij ook behoorde, e n  dat de i n v loed v a n  d e n  V la m i n g  op d i t  

gebied r r  a ls a lg e n 1 ee n  k a n  a a ngenomen worden.  

* 
* * ' 

( 48 )  Barockmalerei in den Germcmischen Ländern, Potsdam 1926, pag. 70. 
( 4 9 )  Bewaard in het Museum te Berlijn. 
( 50 )  Deze in Hampton Court en deze in Althorp Park. G l ü c k ,  OP. cit. ,  pag. 492 en 493. 



Na deze nog e rg o nvo l l e d ig e ,  mnar nnar wij  meenen toch ornrtu igen de con

front a t ie ,  kan ons besl u i t  kort  z ij n .  W ij hebben hel t rouwens reeds nls u i tgangs
punt voorop gesteld : 

De Fra n sche portretkunst der XVIIe en ook , i n  n i et geringe rnnte ,  die der 

XVIIIe  eeuw, stonden rui l l l schoots i n  h e t  leeken van A n loon van Dyck . Dank 

z ij hun groote en  ongewon e  verspreiding,  h ebben zij wel l icht de uilslral ings

krachl van Van Dyc k 's gen ie oYer gansch Europa aanzi en l ij k in d e hand gewerkt .  

\[aar er i s  n og rn ce r .  V{anneer i n  den l oop der XVI l le eeuw in  Frunkrijk 

ii l lengs de reac t i e  loskomt en  gro e i t ,  t egen de z i n ledige monument a l i teit  en tegen 

het holle pathos der verva l l ende l aat -Barok, \\"<llmeer m en begi n t  te st reven naar 

meer eenvoud en subtiele  v e r fij n i ng ,  dan gaal men opnieuw, d it m a a l  om andere 

redenen,  bij  Van Dyck te  rnde .  Zoo deden Quen t i n  l a  Tour, Joseph Dnplessis ,  
F rançoi� D rouais, e . a .  

Deze const ata t i e  voert o n s  t o l  e e n  n ieuw pro b l eelll , d a t  een d iepgaand onder

zoek behoeft, n . l .  over de rol door Anloon van Dyck en door onze Nederlandsche 

kunst in ' t  a l gem een gespee ld , in het ontstaan van het Hococo ( 51 ) . Daarop 

werd lot nogtoe al te wein ig  de aandacht gevest igd ; nochtans doen zich , i n  d i l  

verband,  verschijnselen voor,  welke  onze belangstel l ing ten vol le  verdi enen . 

Terech t mocht Frank van den vVijngaert van Antoon van Dyck 's levenswerk 

getuigen : cc De gansche XVII Ie  eeuw , zoo fijnbeschaafd naar levensstij l en - in

houd, k iemt i n  d ie  geraffineerde kunst , waarvan,  naast d i e  i n  ' t  werk der Rokoko

schi l ders, de zui verste accenten schijnen na te k l inken i n  de muziek van een 

\!ozart n (52) . 

Na:i.st en rondom Van Dyck zien wij echter ook de architectuur van zijn land 

en  meer bepaald van z ijn streek , Brabant,  éénzelfde r ichting u i t loopen ,  wanneer 

wij toch denken aan de aanwezigheid aldaar van het asymelrisch schelpmotief,  

d i t  uitgesproken kenmerk van het H ococo , op het einde der XVIIe eeuw ; of aan 

den welsprekenden stij l waarin het G ildehuis der Schippers aan de G roote Markt 

le Brusse l werd opgetrokken en n iet het minst aan de evolut ie van het Antwerp

sche woonhuis ( 53 ) , sedert hel e i n de der XV lc eeuw , waaraan een l'eler Bauer-

( 5 1 )  Dit probleem werd door ons gesteld op het slot van onze vermelde voordracht over 
Van Dyck, in het Antwerpsch Musemn, op 21 December 1941 . 

( 52 )  Op. cit.,  pag. 172.  Van den Wijngaert noemt Van Dyck zelfs, c :: n  beetje vermetel, 
« een Rokoko-figuur in volle XVIIe eeuw » ! 

( 5 3 )  Cf. onze studie : « Over het bestaan van een eigen Antwerpsche bouwtrant van het 
Wconhu:s >> , in « Bar.kelmans ter cere », Antwerpen 1945, p. 109-l l8 .  
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scheidt <le Jongere <le gest a l t e  o n t leen<le der typisc h  .\'.VIHe eemvsd1 e  licere n 

woning, w e l ke la ngsheen Fra n krijk o v e r  ga n srh Eu rnpa verspreid werd .  

E r n  derge l ij ke samenloop k a n  gren t oeva l z i j n  e n  z a l  wel l icht  nog door 

andere sympt omen beves t igd worde n ,  moge l ij k  i n  nog andere kunstsoorten.  Deze 

op te spore n ,  te verzamelen en hieru i t ,  zoo moge l ij k ,  een onaan vechtbare ste l l i ng 

op te bomven , b l ij ft een noodzakelijk e n  ongetwijfe l d  loonend werk voor de t oe

komst , onze nat iona le  kunstgeschi eden is t e r  eere ! 
Dr. 11 1Lgust COR/JET. 
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LE GANT DE LA VILLE DE GAND 

T<1nd i t<  que la c ro ix p:i t riarca le  d 'Ypres, Ic l ys de L i l le et Ie c hevron de Cour

l ra�  fout déjà figurP rl ·a rmoiries rnrn m una les à la fin du X He siècle ( 1 ) , ce 

n 'est qu ' e n  1 270 y:u 'apparaît I e  ! ion de Gand ( :J J . Depuis  ce moment ce ! ion,  

q u i  est  r! ';ngcnl s u r  sabl c ,  est  resté l 'emblème ofl'ic ic l  de ! J  v i l le (;J ) .  
Quasi tous les  h i s t o r i ens f lama nds d u  X VIe et d u  XVIIe sièc le ,  les Yaerne

wijck,  les L ' Espinoy,  cl ' a u l res encorc, s 'accorclenl .  pour aff irrncr  que Gand avail 

possédé des a rmo iries anlérieures à celles-là . C 'est Baudou i n  VIII ,  en 1 1 96 ,  q u i  

a u ra i t  •Y.:troyé I e  l ion a u x  Ganlois,  parce q u e  ccux-1· i ,  en défendant I e  comté,  

< <  s ' estoyent cornportcz comrnc lyons » ( 4 ) , ou 1 1 1 ieux encore,  Arnoul  J [ ,  au Xe 

siècl e (5) ! Mais i l  y en aurail eu L le  plus anc icunes.  Que représenlaient - e l lcs � 
Un c hàteau �1 deux tours ,  se Ion G ra ntaye ( (i ) , un érn de sab l e  a u  ch ef d ' argc n t ,  

d i t  Oudegh erst, rapportaul. cl ' a i l l eu 1 s  ! 'opinion d 'a u t curs qu ï l  ne c i l e  p a s  ( 7 ) . 

M ai s  tl ' a u tres opi n a ienl pour Ie ganl et c e l l o  thèse re<; u t ,  on l c  vcrra , u n e  consé

cra l ion offi c i e l l e .  

D isons tout. d e  s u i t e  q ue c c  gant, q u i  éta it. d 'argcnt sur sab le ( les couleurs 

de la v i l le )  11 'ava i t  r i e n  ;\ rn i r  avec Ie bon mol attribué à Charles-Q u i n t ,  mais  

qu 'il éla it  en rapport élro i t  avcc l 'ét yrnologic l égendaire qui  rapproch a i t  ! 'orig i n e  

( 1 )  Vte de GHELLINCK VAERNEWYCK, Sceaux et armoiries d e  l a  Flandre ancienne E t  
moderne, p p .  1 0 9 ,  224, 386. 

( :.! )  /bid" p, 1 65; L. van WERVEKE, Het Gentsche Stadszegel tot bij den aanvang der XIVe 
eeuw. (Etudes d'Histoïre i1édiées à la mémoire d'Henri Pirennc par ses anciens éleves, 
p .  407 ) .  

( a )  Vte d e  GHELLINCK VAERNEWYCK, op, cit., pp 1 65-170. La reconnaissance offlcielle 
d 'armolrles est du 5 décembre 1817. (Archives de la ville de Gand. Chartes w 2 1 26 ) .  
Sur ces armoirles, voyez, e n  attendant mieux : F .  D E  POTTER. Gent van den oudstJen 
tijd tot heden, I, PP- 468 et suiv, A l'écu au llon il y a lieu d'ajouter la « Pucelle de 
Gand », figure symbolique qui date de la fin du XIVe siècle et dont ).e succès fut gran<l 
.iusqu'à la fin du XVII€. Sur cette Pucelle, voyez DE POTTER. op. cit., I, p. 472 : L .  
WILLEMS, Over de historische beteekenis v a n  Boudewijn v a n  d e r  Looren's gedicht 
« De Maghet van Gend » ( Vers!, en Meded. van de Vl. Academie, 1923 ) .  

( 4 )  PH. de L'ESPINOY, Recherche des antiquitez e t  noblesse d e  Flandres (Douai, 1631 ) ,  
pp. 1 49-150. 

( 5 )  M. VAN VAERNEWYCK , Die Historie van Belgis ( Gand, 1574 ) ,  fol. 136vo. 
( 6 )  J.B. GRAMAYE, Primitiae antiquitatum gandensium ( An vers, 1 6 1 1 ) ,  P. 1 3  et sui v .  Il 

contondalt avec 12s armes de la chätellenie du Vieux-Bourg ( Vte de GHELLINCK 
VAERNEWYCK, op, cit. p. 359 ) .  

( 7 )  P. D'OUDEGHERST, Annales de Flandres, éd. J.  B .  Lesbroussart, II, p. 14.  La première 
édition est de 1 5 7 1 ,  En fait, se basant sur Ie plus ancien sceau de la ville, eet auteur 
n e  croït pas à ces armoiries primitives, mais il rapporte ce que d'« au tres disent ». Cet 
écu d e  sable au chef d'argent, forme les armes des vicomtes de Gand, qui descendaient 
des anciens chätelains. Les couleurs en sant celles de Gand même. Ferry de Locre 
( Chronicon Betgicum, ( Anas, 1616) ,  p. 357 ) a suivi Oudegherst, mais en oassant outre 
à ses hési tatlons. 
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Ju 1 1 0111  de C a n d  d e  n· l u i  des \·;rn rl a lcs (� ) . La t ra d i l ion e n  remo n t e  n u  \ l\'e 

sièc l e ,  cl  il appa rn ît  po ur la pre 1 n ière foi s  c l a n s  les !1 n 11ales / lan n o n iac de Jacq ue-; 

de ( ; uysc,  q u i  nous r ;won l c  que les \ 'an d a l cs ,  a pr(•s s ·è t re c mparé de l ' oppid11.111. 

s i t  ué a u  con fl uen l de 1 · Escau t et de la Lys,  l u i  d o n  nèrent  l e u r  prop re n o m , 

c 'esl- à - d i re l Va n da cl l u i  ass igni· re n l  lenrs a n n cs : u n  écu de sab l e  a u  ga n l  cLu

µ-en t  ( fl ) .  Ce c l t  ro n iq u r u r  l 1rn 1 1  u y c r ,  rn n  1 rrn pura i 11 de F ro i s,.;ard - i l  mouru t e n  

1 :3 !1 ! 1  - é l a i l  fria n d  de r f r i l s  fabu l e 1 1 x .  I l  s e  p iq 1 i a i t  1 1éa 1 1 1 no i n s  d e  p rfris ion c l  

c i l a i t  srs so1m ·cs.  Ces d ét a i l s s u r  les \'a ndalrs ,  i l  a ffi rn 1e l e s  a rn i r  t i rés des l t is 

t o i rrs q 1 1r  nous a 1 1 ra i c n l  l a i ,.;sécs H ugucs de Toul  cl :\ l me r irus ( 10 ) . Y o i l ;\ d o n :  

d e u x  a u t eu rs q u i  a l l a i e n t  nous pe r11 1 e l l rc de fa i re re 1 1 1 o nler a u  de là d u  :X L V e  

s i è c le l a  l ra d i l io n  d e  1 · fru a u  ga n t .  \! a i s  l i é las ,  l · c :x i slcnce de c e s  pe rsoHnages est 

dout cusc.  J acques d e  G uysc c i t e  a i nsi  pas m a l  de sou rces q u i ,  i1 y reg;1 rder de 

p l us p r/>:;, para i sse n l  i n ven lécs de l o ules pil'ccs pour r l o n n e r  p l us de v ra iscm

b l a ncc �, ses rnn l es ( 1 1 ) .  Q 1 1o i  q u ï l  en  so i t , les Y a n d a l es de Jacques d e  Guyse,  

l eur \Vèl n da c l  l e ur énr au µ-a n i  a l l a i e n l  passe r i 1  l a  pos l é r i t é .  

1 1  n ' r n  e s t  p l us l!LICS L i o n  a u  XVc siècl e ,  1 1 1 a i s ,  e n  rrva nc l t c , cc ga n l. e u l  un 

suffès rnnsidérab lc auprès des l i i s t o r i e n s  [ la 1 1 1 a n d s  d u  XVIe el  d u  \ V l l e  s iècl e .  

O n  I c  rcl rourc l o u l  d 'abol' d ,  dès l u:n , c l t cz Ic mci l l e u r  cl ' e 1 1 L re r 1 1x ,  chez Jacq ues 

de i\Jeyrl'c, dans :-es U cru m Flandrican 1 1n /.omi X ( 1 2 ) . Sa source est é v i d e m 

mcnl Jacques de G uy:-e ,  a uq 1 1 r l  i l  a c1 ·a i l l r 11 r s  :-ou vent rcro11 rs ,  n o n  :;ans l u i  

mon l re r  quc l l [UC d é fïa 1 1cc ( 1 3 ) . i\l a rc van V ae rn c w ijck l u i  c m boîL e  I c  p a s .  I l  
étai t , l u i  a ussi , gra n d  lect e 1 1 r  d e s  A 1 1 1 ia les l f o 1 1 1 1on i u c ,  1 1 1a is  �1 L ' i 1 1 versc de \lcyerus,  

( 8 )  V .  TOURNEUR. Hisloire e l  etymologie du nom de Gand ! Annales du X X e  congrès de la 
Fédération arclt. et ltist. de Belgiq ue. 1907. t. II . p. 2 1 5 ) .  M . Tourneur cite tous les 
tenants de cettc opinion du XVIc au XIXe siècle. Voyez aussi M. GYSSELING, Etymo
logie van Gent dans les Handel. der Maatsch. voor Gesch. en Oudheidk. te Gent nouv. 
série, I, 1944, pp. 39 et suiv. ' 

( 9 )  JACQUES DE GUYSE. Anna lcs Hann.oniae, édit. de Fortia d'Urban, VI, p. 148 : . . .  ad 
dictum oppidurn super Sealdmn et Lisam situatum . . .  nomen proprium Wanda impo. 
nentes . . .  et signis eorum consignando : signa quidem eorum erant scutum nigrmn in 
cufus medio· erat chirotheca argentea. 

( 10) Ex historiis Hugonis Tul lensis et Almerici., 
( 1 1 )  Sur cette question voyez R. WILLIAMS, Jacobi de Guisea Annales Hannoniae ( Archiv 

der Gesellsch. für ältere Deutsche Gesehichtsk., IX, 1847, P. 327 ) et surtout K .  
WEISKER. Uber Hugo von Toul und seine a l t  französische Chronik, Hal l ,  1 905, p p .  6 
et suiv. ,  40, 45. S'appuyant sur G. Paris et autres érudits, Weisker cro!t à l'existence 
d'Hugues de Toul qui aurait écrit en français ?.U XIIIe siècle. 

( 12 )  J. DE MEYERE. Ro·um Flandricarmn tomi X, ( 2e édi t . ,  Bruges, 1843 ) ,  p. 32 : Tune 
Vandali •.. su.a ibi insignia eonstituerunt, seutwn nigrum cufus in medio argentea 
/ulgebat chyrotheca. 

( l :.J )  Il ajoute prude mm ent : si veri sunt Hannoniensiwn annales (Ibid . ,  p. 3 2 ) . Sur l'em
ploi des Annales de Jacques de Guyse par Meyerus. voyez V. FRIS, Notes sur les ceuvres 
historiques de Jacques de Meyere ( B ulletin de la Gom. roy. d'hist., LXXXIV, 1920, 
p.  246 ) .  
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sa crédnl ilé étai t  extrême ( 1 4 ) . Il renrhéril d 'a i l l e u rs sur Jacques de C uyse, car 

perdant de  v ue Ie carac:lèrc d 'a rmes p a rl a n tcs du gan l  van<la le ,  i l  expl ique avec: 

Ie  plus grand  sérieux du monde que eet emblème indiquait que les Vandales 

<< elcken die handtschoen boden om te strijden )) ( 1 5 ) . Quand à L ' Espinoy et San

derus ( 16 ) , i l s  sui vent. ,  en ccltc a ffa i re éga l crnen t ,  l eurs dc vanc iers du siècle 

prérédent .  Nolons en  passant que I c  gant est  désigné rl icz ces aut eu rs sous l a  

forme german ique de wan t ,  qui sign i fi c  p l utû t mouf le on m i t a ine ( 1 7 )  et qui  

se rapproche davantage du mot lVandale. 

C 'cst surtout à J acques de i\leycre que ces soi -disant armoiries pri rn i t ives 

durent lenr d i ffusion .  Les Herum Flan dricoru.m tomi X voyaient Ie  jonr en 1 53 1 ,  
et sept ans p l us tard,  en 1 538 cléji 1 ,  apparaissai t l a  p rem ière figura t ion du g<int  

gantois dans la  carte de F l antlre clc Yan der Bcke ( I R ) . Les héralcl istes s ·en empa

rèrent aussitüt : en liJ07, C:ornei l le C ai l l iar < l , sn iv i  d ix ans p l us t a rcl par Jean 

Lautens ( 1 9 ) , dérla ra i t  que Gnndt porloit clc sn/J le  1! uny g r m l clel,  en /JOi ,  

d 'al"gent ,  mais après i l s  ont  porté de sablc 0 1 i  lyon d ' a rge1 1 t . . .  ( 20) . 

Dès Jors on f i t  un usage assez fréqucn t de 1 ·cs a r moi ries, soi t  de façon o ff i ·· 

c ie l le , soit dans <les <locurncnts  pr ivés , j usqu 'à l a  fin d u  X V f Ue sièc l e .  Officie l l e 

ment ,  à trois reprises . El l es deYa ient figurer  tont cl ' abord , il càt é d e s  a rrnes d u  

roi  cl 'Espagne, de ce l les de Flandrc ,  du l ion e t  de l a  Pu re l le de Gand,  d a n s  I e  m ur 

de la ic Zoute Speye H de l 'écl usc <lu Sas de Cand ,  l i1 oü I e Ca n a l  tlu Sas se ;je t a i l  

clans le  Braekm a n  ( 2 1 ) .  Ensuitc, bea uconp p l us l a r d ,  a u  X \l f [e sièc l e ,  l 'écu au 

( 1 4 )  Déjà au XVIe siècle. malnts récits de Jacques de Guyse é taient considérés comme 
fabuleux et ses sources, Hugues de Toul ou Lucius de Tongros, comme peu sûres. Marc 
van Vaernewijck s'est évertué à montrer qu'ils ét�ient digncs de foi ( F .  VAN DER 
HAEGHEN, Bibliographie gantoise, I, p. 1 48 ) .  

( 15 )  M. VAN VAERNEWYCK, Die historie van Belgis ( Gand, 1574 ) , fol. 95. 
( 16 )  PH. DE L'ESPINOY, op. cit. ,  pp. 149 et suiv . ;  A. SANDERUS, Flandria Il liistrata ( Co. 

logne, 1 64 1 ) ,  p. 86. 
( 17 )  PH. DE L 'ESPINOY, op cit" P. 149 : et le signèren t  ( les Wandales) de leurs seing1 

,;, urnwiries, q1it 1 1irent de sable avec un wand ou gan d'argent; A. SANDERUS, op cit. 
p. 86 : scutum nigrum, et in eo expansam argenceam cniroth.ecam, quam vernacule 
sermone want vocamus .•. 

( 18 )  VAN DER BEKE, Carie de Flandre de 1538, avec texte explicatif par F. van Ortror-, 
Gand, 1897. Etendard au gant, à cöté des étendards au liou, à 1:1 Pucelle et aux couleurs 
vicomtales. Il  porte abusivement de « gueule » au gant d 'argent. 

( 19 )  Le jardin d'armoiries contenant des armes de pl usieurs nobles royamnes et maisons 
de Germanie inférieure . . . , ( Gand, G. Salenson, 1567 ) . 

( 20 )  c. GAILLIARD. L'anchienne noblesse de la contée de Flandres, éd. J. van Malderghem 
et L. van Hollebeke ( Bruxelles, 1866 ) ,  p. 4. 

( 2 1 )  Archives de la ville de Gand. Vaertboeken, V, fol. 363 et suiv. ( série 92bis, no 5 )  : . . .  in 
den muer staende noordt ter zeewaer'ts inne, eerst op d e  oostzijde, de wapenen van 
den Coninck van Spaengen, onse souverainen heere, metter croone daerboven ende 
toyson daeranne hanghende; up de zijde van dien de oude ende nieuwe wapenen van 
Vlaendren ghecroont, ende up de westzijde de figuere van der Maecht van Ghendt 
metten leeuwe zeer groot ende meerdere dan tleven, met eene ijzeren balsane in de 
h.andt, daerinne dat staen zal de nieuwe wapenen van Ghendt geschildert. ende up 
beede zijden van der voers, figuere, staen de oude wapenen van der stede, te wetene 
up deene zijde eene handschoe ende up de andere zijde ghescreven Gant . . , Ce proJet 
n e  me paraît pas avoir èté réalisé. Le travail était confiè à « meester Jan Mijnsheeren », 
père de Lucas de Heere. 
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ga nt orne l a  rel iu re du Sch epenenboek de l a  v i l l e ,  registre officie! au renouvel 

l ement de l a  Loi , conservé a ux A rc hives com m u nales ( 2 2) . Enfin on pouvai t  I e  

voi r ,  récernrnent e n  c o  re ,  entouré d e  r inceaux d e  sty Ie Louis  XV , s u r  I e  corps 

d ' une c heminée (( à la F rançaise » qui  fut pra t iquée dans la monumentale  che

minée H.enaissance flamande de l 'anc ienne sa l i e  de la T résorerie ,  à ! " Hote l  de v i l le  

de Gand ( 23 ) . 

Notre gant figure enfin dans maints doc u me nts de natur e  privée du XVle et 

surlout du XVIIe siècl e .  1 1  est représenlé dans ! 'Historie van Belgis de Marc van 

Vaernewijck ( 24) , ainsi que  dans l es Hech erches des an tiquitez et noblesse de 

Flandres de Phi l ippe de l 'Espi noy ( 25 ) . Le frontispice du l ivre second s 'y orne 

d ' un portique que s ur montent les deux armoiries gantoises , à dextre l ' écu au 

l ion , à senestre l 'éru a u  gant. On I e  trouve égalernent dans l a  décoration héral 

dique de p l usieurs cartes et p lans : l a  carte de F lan dre de van der Beke ( 1 538) 

déjà citée,  et puis ,  beaucoup p l u s  tard , en 1 64 1 ,  l es t rois ca rtes de H enri Hondi us : 

Ie grand plan de la v i l l e ,  la réduct ion de ce lui -c i  dans la Flandria illustrata de 

Sanderus et la carte du dist rict de Gand ( 26 ) . Le grand cartouche ornant la  

carte  q u i  figure dans Sa nderus, avec ses t rois  écus ( l ion de F landre,  ! ion de Gand 

et gan t )  connut une singulièrc fortune : i l  fut reproduit j usqu 'à l a  f in du XVTHe 

siècle dans les vues panorarniques el l es plans de la v i l le  que ! '011 édita en A l le

rnagne ( 2 7 ) . 

Tel l e  fut J " 110norab le  carriè re du ga nt gantois dans Ie dornaine de l 'héral

dique .  Le succès de ce gant ne fut  pas moins gra n d  dans Ie Folklore. I l  s 'ag.it 

celle fois du jeu de mots porlan t  u n iq uernent sur l a  forrne française du nom de 

la v i l lc .  Qui  ne connaît Ie mot  att r ibué à Cltarl es-Quint  (( Je rnettrais Paris dans 

( 2 2 )  Série 104, n' 1. Ce registre commencé au début du XVIe siècle, a été rel!é à nouveau 
par l'imprimeur Baudouin Manllius Ie 2 novembre 1 674, ains1 que l'indique Ie mé. 
moire présenté par celui-ci aux échevins de la Keure en 1675 ; Item, op den 2 Novem
ber ( 1674) herbonden den perkeminen boeck dienende om de naemen op te schryven 
van mijn cd. Heeren Schepenen ende den �elven boeck verguldt ende met sloren 
ghemaect, comt tsamen : 1 lb. 13 s. 4 gh. ( Arch. de Ja ville de Gand, série 533 ( Stads
werken ) ,  N' 382 ) . Sur B. Manilius, voy_ F. VAN DER HAEGHEN. Bibliographie gantoise, 
II, pp. 141 et suiv. Cette rel!ure, qui date donc de 1674, est ornée d'une Pucelle en
tourée de quatre écussons : Flandre ancien, FJandre moderne, Je gant et une bande 
portant les initiales S.P.Q.G. Elle est reproduite dans DE JONGHE D'ARDOYE, J. HA
VENITH et G. DANSAERT, Armorial beLge dt� bibliophile ( Bruxelles, 1930 ) ,  11, p. 549. 

( 2 3 )  Au premier étage de l 'ancienne maison des Echevins des Parchons, au Marché au 
beurre actuel. Cette cheminée Louis XV. encastrée dans une cheminée Renaissance, 
fut démolie au début de l'année 1944, maJgré les prote&tatlons du service compétent, 
sous prétexte de donner à cette salle un caractère homogène. 

( 2 4 )  Op. cit. ( Gand, 1574 ) , fol. 95. 
( ::!5)  Op. cit., P. 330a. 
( 2 6 )  sur ces plans, voyez V .  FRIS, Plans de Gand. Introduction aux documents topogra

phiques publiés par la· Commission des Monuments de la ville de Gand, pp. 34-37. 
( 27 )  vues panoramiques d e  G. B. Probst e t  de J.  Ch. Haffner, plans de J.  M .  Probst et 

de G. Bodenehr, tous publiés à Augsbourg à la fin du XVIIe siècle et a u  XVIIIe. 



1 1 1on Gand » ( 28 ) , ou encore sa réplique a u  duc d 'Albe qui l ui conse i l lait de 

raser l a  v i l l e  après l a  révolte de 1 539 : « Combien n e  faudrait- i l  pas de peaux 
d ' Espagne pour fai re un gant de cette grandeur n ( 2 9 )  P L ' anecdote é t ait  rnon

na ie courante au XVIIe s iècle, époque oiI l a  f igure de Charl cs-Quint é t a i t  enl rée 

dans la l l?gende. J .  de G rieck la  rapporte dans ses I-1 eerelycl.:e ende vrolycke darde Il 

van I<eyser Carolus den .V, qui parus en  1675 ,  connment aussitot., gràce au loya l is

me de nos a ncêtres, un succès très vif (30) . 
La satire pol i t ique s 'empara , e l l e  auss i ,  du ca lembour.  Lors des guerrcs de 

Louis X f V  dans les Pays-Bas on édi t a  deux gravures, ou Gand, conquis et perdu , 

est représenté d 'une façon narquoise par un gant.  La premiè re célèbre l a  prise 

de la  v i l le par Ie ro i  de F ra nce Ie  8 mars 1 678 et est int i lulée << L 'Espagnol sans 

Gand n.  Tandis que l 'Espagnol ,  m u n i  d 'une lanlerne et d 'un bésicle ,  cherche 

son gant,  I e  F lamand lui rnontre Ie Fra nçais qui tien t l 'objet perdu au bout 

de son épée ( 3 1 ) .  Quand trcnt e  ans plus tard,  Ie  2 janvier 1 709,  Gand fut repris 

aux  Français par Malborough , eet événemcnt donna J ieu i.1 une nouve l le  gravurti 

sat irique, cctte fois  d i rigée contre Ie  Hoi-So le i l  et dans laqucl lc  on Je  rai l l e  d 'avoir 

à son tour perdu l a  v i l le ,  que syrnbolise, cette fois encore,  u n  gant (32 ) .  

La capita le  d u  comlé de Flandre eut clone son gant héra l d ique et son gant. 

fo Jkloriquc et i l  est probab lement que J e  premier ,  remis à la mode par les com

pi lateurs du XV Ie  sièrlc, nc  fut  pas étranger à la rnnfcclion du second.  

Henri Nowé. 

(28) A .  HEINS, A propos du m o t  de Clir1rles-Quint : .Je mcttrai Paris dans mon Gand 
(BuUet. de la Soc. d'Hist. et d'Arch. de Gand, 1909, pp, 50 et sulv . ) .  

( 2 9 )  V .  FRIS, Laus Gandae ( Ibid" 1944, PP. 24-25 ) ,  d'après F .  Strada. 
( 30 )  « Al i s  Parijs vermaert voor Vranckrycx grootste stadt, 

Myn handtschoen spant soo wyt dat sy haer vest omvat. » 
En note : Gand, in 't Nederduyts, een handschoen. ( Edition de Bruxelles. J. de Griecrl:, 
1689 \ .  - La première édition d•c ce recueil de facéties est de 1675: on Ic réimprima 
jusqu'à la fin du XIXe siècle. La traduction franc;aise parut à Cologne en 1683. 

( 3 1 ) On y lit l'inscript!on suivante : Charles, qui dans son Gand se nin•:ott de p01rnoir 
enfermer tout Paris, seroit surpris de vair que le François l'emporte au bout de son 
espée : l'Espagnol a beau faire avec le soin qu'il prend, sa peine à le chercher est en 
vain occupée; i l  ne l'aura jamais si la Paix ne ( le ) lui rend. Cette gravure, éditée à 
Paris, par Ie Blond, est reproduite dans J. GRAND CARTERET. L'histoire, la vie, les 
mceurs et la curiosité par l'image, le pamphlet et Le document, 111, p. 1 12 .  

( 3 2 )  Histoire emb lématique de l a  campagne glorieuse des Hauts Alliez o u  description hé
roique des victoires remportées dans les Païs-Bas." par lesditz Alliez sur les François 
en 1 708, représentée par IX emblèmes en taille douce, recueilli et mis en lumière par 
R J. z .. et Compagnie, à Lille. S.l.n.d" ln-fol. - Ce recueil. que je n'ai pu retrouver 
ni à la B!bliothèque royale, nl à la Bibliothèque de l'Université à Gand, m'a été »!gnalé 
par Ie général Rayemaeckers, que je remercie vivement des renseignements précieux 
qu'll a blen voulu me communiquer en vue de eet article. 
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LA FOI DUE AUX TOMBES 

Le bul let in an nexe d 'une revue a rchéologiquc de province publ ia i t  réccm

ment quelques pièces d 'archives décrivanl ou reproduisant l ro is  inscripl ions 

funérai res de la co l l égiale de Dinant .  ( 1 )  

Le commenlateur ,  n 'y voyant sans doule pas mal ice , n 'en faisail pas la 

criliqu e .  1 1  avait lort e n  pr inc ipe , car ,  dressés Ie p l us souvenl sur requèle des 

fam i l ies inléressées, pare i l s  i nventai res sonl sujcls à caution ; il eul lort eu 

l 'espèce parceque, des lrois tombes analysécs, \ 'autheuticité de l ' u11e est problé

matique, l a  copic de la  seconde est  sujelle à caulion el tout cela jette quelque 

discrédit sur la lroisième non exernpte de reproches.  

Avant de les étudier ,  e t  pour j ustifier nol re scepticisme , nous énun1érous iet 

cerlains cas palents de « forgeries n con1me on disa it jadis. 

Il  sera il piquant  de p lacer e n  épigraphe l 'axiome é n i is par un parl e 1 1 1eulaire 

français et que nous rapporte M. Paul Léon (2) . 

cc Le dépul é  Pér ignon, l 'un des fondalcu rs du service des rnonuments h is

n loriqnes, déclara i l  très j ustement que l es monuments en p ierre sont les t émoins 
n l es p lus uti les � 1  i nterroger .  

n I.a mémoire, disait - i l ,  n e  leur manqnc jamais, ils n 'o n t  pas d ' in térêt à 

n men tir et peut-être y a-t-il [Jlus de foi à accorder à l ' histoire écrite en architec· 

>> ture qu'à toute autre. >> 

M . M .  Paul Léon cl Pérignon ne connaissaienl pas les pierres tombales. 

Le moyen Ie pl us somrnaire pour écarler l eurs indiscrets lémoignages est 

de les cuppri rner .  C 'esl ainsi q u 'agi rent aux XYITe et XVIlle sièc. le  les  Potiers, 

ducs de Gesvre el de T resrne::;, comme les Sèguier clont les ancêtres avaienl é l é  

apolhicaires o u  rnarchancls ( 3 ) .  Ce sont accès de snobisme fàcheux pour 1 'h is

loire qui  s 'en trouve appauvrie,  mais non travest ie .  

L 'altitude retorsc de Charles-C laude de Namur d 'Elzée en 1 739 est pl us 

dangereu:sc .  Sous prétexte de renouveler I c  pavement de sa chapel lc à Dhu y ,  el 

( 1 )  F. COURTOY : « Epltaphes disparues de l a  collégiale Notre-Dame de Dinant » dans 
Narnurcurn - chronique de la Société archéologlque de Namur, 1943, n' 4 ( sorti de presse 
en 1946 ) . 

Nous ne visons iel que les deux épitaphes des Nollet et celle de Thomas de Villenfagne; 
les autres, de cette derniére fa.mille et datant du XVIe siècle. sont hors de question. 

( 2 )  Les Nouvelles Littéraires - du 19 nov. 1932 : Une histoire de l'art. 
( 3 )  St. SIMON : Mérnoires. Edit. Boislisle, T. VI PP. 600-601 .  
( 3 )  TALLEMANT DES RÉAUX Histariettes. Edit. Montgredin. T .  VII, pp. 386-96. 
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redoutant, argue-t-i l ,  que ne tombent en morceaux désormais indéchiffrables des 

tombes vieilles et caduques, il en fait dresser, en présence de la cour de Dhuy, 

par sou notaire,  maître Pasquet , de Namur,  Ie 4 aotît 1 739,  un état m inutieux ( 4 ) ; 

disons plus j ustement qu ' i l  en dicte une description qui l ui agrée. 

Voici la  tombe de Phil ippe bàtard de Namur d ' Elzée. L 'épitaphe rappel le  

Phi l ippe de  Namur mort  en 1 4 "  (5)  et sa  femme Marie de  Longchamps ; e l l e  

est, dit I e  noLai re,  acrompagnée a u  centre d ' un é c u  de Longchamps e t ,  a u x  quatre 

coins, de blasons qui de Longchamps et qui ,  écartelés de Namur et de Long

champs. 

Cela put ne pas élormer les JJonnes gens de Dhuy,  satisfaire Ie notaire et son 

cl ic u t ,  1 1 1a1s nous rcsle r ions fort in trigués si  un dessin original d u  XV lHe siècle ( li l  
ne nous a va i l  gardé J a  vrnie lig ure de cette tombe a ujourd 'hui disparne de l '  église 

de lJut avcc épitaphe idenfü1uc à la copie olficiel l e ,  mais accompagnée d 'ar

rnoirics tout aulres : a u  ccntre, un éc ussoll sen1é de feuil les de t i l leu l  tigées et 

versées , accornpagnées d ' un fra 1 1c-quartier a u  l ion de Namur est l i l l lbré d ' un 

heau11 1e cimé d ' un vol ant iquc ; aux quatre angles de la da l le se voiellt 3 écus 

partis de Namur cl  de Longchamps et Uil 4e,  de Namur, comme a u  centre. 

Nous devon s  lenir ceci pour la  seule copie fidèle et vraisemblable,  levée sans 

parti pris el sans souci de compla isancc pour Ie cl i ent gêné par un monument 

qui colltredisait ses prétentiolls ;, Ulle descendance légitirne des rnrntes de Namur. 

Or ,  ce blasoll serné de feu i l les i1 Uil franc-quartier est spécifiquement de bàtard. 

Au X Ve siècle, Jors du décès de Phi l ippe, Ja bà tardise ne comportail aucune 

f létrissure ; q u ï l  fut bàlard,  c 'étail officie! ; son pè re, Ie  corn le .Jea n ,  l 'appelait  

nostre c_h.ier el amè jil naturel Philippe ;  sa to111be en portait Ja m arque, tout 

simplemellt. !Vla is ,  a u X Vllle siècle, Jes idées a vaient changé ; des ambilions 

éta ienl nóes ; Charles-Claude de N amur,  grand-mayeur de la ville dont il porta it 

Ie nom avec l es armes pleines des comtes souverains,  supportait impatiemment 

ce souvenir. A nxieux de faire disparnître Ja t race de cettc ascendance i rrégu l ière 

qui Ie gènait, il  fut maladroit . 

Parfois on h ésite : qui fa ut- il incriminer 

pierres ? 
Le copiste ou Ie tai l leur de 

( 4 )  Arch!ves Etat Namu r : Ech. de Dhuy ; reg, 7 non paglné. Ce procès verba! a été 
publié dans les Annales de i a  soc. arch. de Namur. T.  XIII, PP. 258 et seq. 

( 5 )  Date non complétée; il  mourut en 1450. 
( 6 )  Archlves de la cure de Mormont. 
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Voici , par cxcl l lple ,  u n  rnanul:'crit du X V l l le siècle ( 7 )  décrivant un monu

ment de l 'égl ise Saint-Jean l ' Evangé l iste à Namur, celui de Laurent Baduelle,  

échev i n  t 1 545 et de sa femme Marie de Monceau. L 'épitaphe rapporte la  date 

exacte du décès, mais fait de Laurent un ch eva l ier ,  -époux d 'une dernoisel le  de 

Thynes et lui att ribue les quatre quartiers d ' u n  sien cousin .  Y cut - i l  copie fa lsifiée 

o u  Laurent fut- i l  i n humé sous la  tornhé d ' un parent homonyme dont l ' épitaphe 

i nachevée fut complètée par Ie copiste - ou par Ie sculpteur � 
En revanche, copie fauti  ve et volonlai rement faussée, cette inscription rap

porté par Le Fort (8)  et qui perpét ue la mé1 1 1oire de Hubert de Corswarem 

t 167 l. Le monument, av,ec son épilaphe, suh&iste dans l 'ég;l ise de Long

d ia mps ( !l ) . On y constale, de l a  part du héraut d 'arrnes l iégeois, une interpola

t ion dans Ie corps de l '  épitaphe el une addition fina l e  évoquant l 'ascendance 

légendaire des corntes de Looz, clucs eu Hesbay e.  Celte chimère , comme dit j uste

ment Naveau, n 'est pas I e  fait  du défunt H ubert ou de ses proches, mais bien 

de ses descendanls au XVI l le siècle ,  que Le Fort voulut obliger. 

Si  l 'état actue l de la  p ierre était  dLI à une correct ion opérée , après copie, 

pa r autorité de j ustice,  et clont les nombreux procès i ntentés aux Corswarem en 

matière héra l clique n e  garclent pas trace, l ' i nterpo lation anocline et véridique, 

elle, subsislerait ; ! 'absence des deux cornplém ents au monument original  prouve 

q u ' i l s  sont dus à un zèlc  coupable de copiste.  

Qu'en est- i l  de ces deux copies discorda ntes des b lasons altribués à A nne 

Catherine de Brurnagne t 1 738, épousc du général de Colycar ,  i nhumée à Namur 

clans l 'église de  Saint-Jean-Baptiste ? 
Suivan t  l ' une, ( 1 0 )  I e  blason de cello da m e  nc serail autre que celui de la 

fa mi l ie [risonne de Burrna nia ,  prétenlion fort osée ; suivant l 'autre ( 1 1 ) ,  plus 

récente, Ie sculpteur l u i  att rihuerait Ie b lason des Brumagne namurois. Nous 

i nclinons à croirc que Ie p remier  blason prim i t i vement sculpt é ,  mais reconnu 

cl 'ahus, a été corrigé entre les deux prélèvem enls  de copies, vers 1 779 - et que 

les deux: compilateurs sont éga lement honnètes. 

Tel n 'est pas Ic cas du notairc instru mentanl en 1 653 ( 12 )  pour Ie compte 

de Charles de Waret seigneur de Ferooz , poursuivi pour contra vention aux 

(7) M. s. le Paige, p. 137.  
(8)  Archives Etat Liége ; m .  s. Le Fort ; sa copie avec commentalres justlfiés, par Na

veau : Analyse du recueil d'épitaphes de J.-G. et J.-H. Le Fort. P.  20 1 ,  n° 14-02. Liége . Cor
maux 1899. 

( 9 )  Longchamps-lez-Dhuy, au canton d'Eghezée, dans ! 'arrondissement de Namur. 
( 10 )  Bibi. Royale Bruxe!les; m.s. Hellin n" 1 5 2 1 ,  p .  22. 
( 1 1 )  Musée arch. de Namur ; m .s .  Posson, p. 104. 
( 12 )  Archives Etat Namur ; Conseil Provlncial ; Procédure du Proc. Gén. : X Charles de 

Waret, no• 8 1 1 /72. 

1 56 



placards h éraldiquc. Il lui fabrique unc copic de lornbe qui se serail lTonvée 

dans la collégiale Notre-Dam c  à Namur el qui fait, de Henri de vVaret , échev iu 

de Namur t 1 558, u n  écuyer et de sa femme Jacqueline de Namur, fi l le  d ' un 

autre échevin Baslien de Namur, sans aucune attache avec les seigneurs de 

Dhuy ses homonyrnes, une parenle de ceux-ci et portant Ie  l ion couronné de ce 

l ignage. 

Un nolairc encore ( 1 :3 ) , en 160(), dél ivre à Guil laume Pahea u, de Thisnes, 

des copies ou i l  prend soin de fai re précéder les norns patronyrniques de la pré· 

position de ; e n  1630, le conseil ler commis en la cause de ce Pah eau poursu i v i  

e n  m atière héraldique ( 14 ) , rélab l i t  les l e x  l e s  exacts e t  nole : 

« a lentlwur et au dedans de eest tombe se remarque Ze vestigc de quelques 

caractères .qui semble avoir es te ejf accz adcssein au cis eau . )) 

Sculpteur et notaire avaient agi de concert. 

Les officiers du l ieu signa lent en oulrc au magislrat une image de Notre 

Damme enthour de laquelle sont depeinctz les quartiers des pa.heaux <1ue  les dits 

pasteur mayeur et grejjier disent a.voir esté chanyn et alterez par Ze dit Pa.h·eau 

depuis un an quy at a ceste fin mandé ung pein lre de Crehen ( lö)  quy at adjousté 

l es quartiers de Vannesse, van del back et Hiachtehem au lieu de celui de Blehem. 

Tout cela est  assez i nquiétan t  et  s 'aggrave d 'une déclaration faite par Ie  

greffier de Thisnes, Ie 18  juin 1 630 : 1mssé quelques années Jean Pah eau présen

tement en Espaign e  voulant tirer du dit greffier quelque altestation de noblesse 

pour Franchoys Paheau vint appeler ledit greffier hors de léglise et l e  conduit 

derrier le  cimentier auquel lieu, pour Ie refus quil luy f aisait de donner telle 

attcstation, Ze  dit Paheau luy donn er de grandes menasses de Ze poignarder" . 

Pareil l es violen ces peuvent i n  cl in er à la complaisance. Sans doute n 'e n  fal

l ut-i l  pas tant pour faire fabriquer, vers la fin du X V Ille siècle, ou au début du 

XIXe, ce dessin totalement controuvé d 'une tombe qui se serail trouvée dans la  

chapelle de Saint  Michel  à Notre-Dame de Namur ( 1 6 )  et  aurait couvert la  dé

pouille de la  femme à Jean Baré ( ? )  , une problématique Marie de G embloux 

t 1551  à laquelle ,  m aladroitement,  Ie faussaire octroie Ie blason de l 'abbaye don t 

elle porte le nom . 

( 1 3 )  Ibid. ; fonds faml!les v. Paheau. 
( 14 )  Ibid. ; Conseil Provlnclal. Procédure du Proc. Gén. X Paheau no 75.  
( 1 5 )  Crehen, commune volsine de Thisnes, a u  canton de Hollogne-aux-Pierres, dans ! 'arr. 

de Huy.Waremme. 
( 16) Ggie Baré, dans les archives du et• Th. de Llmburg-Stlrum (a' 1908 ) . 
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Voici u n e  a utre rouerie : 

Lorsque J ea n -Bap tis te Chaveau, en décembre 1 G72 ,  verse au dossier d u  procès 

que l u i  i n tenle <le Procureur Général de N a n1 ur (17)  la  copie d ' une da l lc placée 

dans Ic cloîtrc <les H écol lels , o ü  figurent a u  cenlre les ar 111oiries de Seilles qu ' i l 

fait sien nes :n e e ,  au dcssus el au dessous, les épilaphes de deux C ha vea u  t 1 G l 8  

et 162 1 , c ' csl l u i  seul qui  essaie d e  L richer,  car I e  cop iste n 'a pas fa i t d i sparal l re 

l 'inscrip t io n  p l us ancienne plai ·ée en bord ure et rappe lant l a  mémoire d u  se u l  

propriélaire du blason centra ! ,  Renier d e  Sei l les t 1 554 ,  q u e  les Cliavea u réjoi

gnircnl sous la <la l lc enrichie d 'épi taphes n o u  ve l les . A eet te pièl'e du < lé f'cn cl e u r , 

Ie Procureur G én éra l opposail u n  autre mon um ent oü n n  Cha veau n 'a v a i t  d 'aul re 

b l ason que les o u t i l s  de son rnétier  de rn a réch a l  ferra n t ,  comme il en ap/H'rl , d i t-i l 

par une pierre sépu.lcrale qui se lrouve brisée el cassée reposante  r'n l '  éall:sc 
parochiale de Sain t Jean-Baptiste en cel le  ville. 

L 'élude de ces dossiers j udiciaires nous révèle des rema n i e 1 1 J e n l s  fréq uen ls 

p lus ou rnoins gra ves ;  combien demeuren t insoupç.on nés . 

Le 2G j u i n  l liG3 ,  les échev in s  de Libois en Condroz signalent il l 'altenlion des 

rnagi sl rals , au c hcrur de l eur ég l ise l } 8 )  l a lonibc des s"s Warnant qui at eslé 

depu.is quelques années regravées el racomodées - l aquel le étai t  - si viele que 

l ' escriteau y gravé esloit tout effacé. 

Hien ne dit ici que les réparation s furenl fantaisistes. Parfois, des précisions 

son t données : 

Le 1 0  mars,  �1 la requête des échev i r n;  <le Se i l les , vient un not aire ( 19 )  e n  

l 'église du lieu , polll' y prélever cop i e  de l a  tombe sous laquc l l e  gisent Engle

b ert dict d 'A trive t 1557 et Margu.erile surnommée de Fumal t 1 598, père et 

mère de Catherine dicte d 'A trive veuve de feu Guillaume de Neve. 

Le n ota ire décr i t  l es blasons et ajoute : et  davan taige m 'a eslé monstré 

sur la dicte sculplure en bas au colé gauch é de la pierre un ecusson semé de 

trèffles a une fleur de lis fresch emen t el depuis siex semaines ença ( com e ils 

me disoyent) engravé ou taillé au lieu d ' ung aulre escusson autrement bla

son né  comme aussy la pierrc et les trasses loules freisches du bureau (20)  
montrent assez ledicl escusson avoir esté fraisch ement entaillé sy ont Ie confronte 

avec lentretailleure des au/tres escussons sur la dicle sculpture. 

( 17 )  Archives Etat Namur ; Conseil Provincial : Proc. Gén. X Chaveau, n• 4185.  
( 18 )  Archives Etat Namur; conseil Prov . :  P.-G. X Warnant no• 537/1 398/250. 
( 1 9 )  Archives Etat Liége; notaire de Mahoux. 
( 2 0 )  Burin. 
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Voilà l 'exemple net d ' une tombe arrangéc pom les besoins d 'une cause . 
Co qui  corse l 'h isto ire ,  c ' est qu 'e l le  existe encorc, cello tombe,  l is ible  en 

grande partie ,  dans Ie  sol  de Ia  nef droite , en celle mème église de Sei l les,  

mais on n 'y retrouve pl lls le  b lason aux Lrèfl es et tous les écus y sont nets.  

Force nous est de rnncl urc : pr imo ,  que I e  monument actue l à la mémoire 

d ' Englebert d 'Atrive est un t rois ième état et ,  secundo, q u ' i l  n 'est pas exagéré 

de Ie proclamer lr ipaloui l lé .  

En 1 6 1 6  est publié Ic  Placard h éraldique qui  v a  prornquer pas m a l  de polll'

su. i les  dans Ie comlé. Les dossiers - nolls en avons c i tés déjà - nous éd i f ient 

sur les manmuvres employés par quelques-unes pour  établ i r  une qual i lé  noble 

qui  comporle clroils ,  privilèges cl avantages pérnniaires. 

J ean C har let ( 2 1 )  tradui t  en j ustice en 1 6 2 2 ,  fait élat d ' un monument funé

ra i re ,  c'"I ui de ses grands-pa rent s in hurnés dans l 'égl ise d e  Ponti l las ( 2 2 )  : G u i l 

laume Charlet  t 1 5G!1 el M a rguer i te  d e  Lamisran - al ias Lam istan - t 1 5 78 .  

On y l rouvc srn lplés r 1 1  derni-bosse d ' i1 1 1porlanls personnages qui sonl décr i l s  

a vee J e u  rs épi t a  plie:; ,  armoi ries e l  quar t icrs dans u n  recuei l  manuscrit d u  X V I I I e  

siècle ( 23 ) . E l l e  est b ien le i l e  q ue l ïn t imé  l a  produisa i l  m a i s  I e  Procure u r  G é 

néra l en fa i t  l a  cr i l ique clans s o n  acte d ' accusation de 1629.  ( 24 )  

Dau tan t q u ils ( l es pè re el rnère grands de l 'ajourné) san t accomodés avec 

un g ro.� carreaux sur la leste .  De plus ledit [Jère gran d y est  armé de toutes 

pièces et ladite mère yrande est équippée come les grandes dames el femmes 

de c h e valiers. Lescriteau dallen tour co11 te11 a n t  ces m als : Cy re1Jose noble h o è  

Guillame d e  Clwrlet e t c .  El a rs que Ion y aye apposé l a  dat e d e  la n 1569 s i  est-il 

q u ' il y a grande appare n ce 11uellc a esté mise e n  la elite église pres peu de temps 

en ça. P u isque lon a selon la façon modeme aidou t é  u n  de a son surnom assavoir 

qne rn lieu de G uille Charlct lon a dit G uille de Charlet ce q u i  ne se faisoit 

an cienn e m e n t  dau t a n t  qne lon disoit simplem e n t  Guillc Clw rlet . 

Le magistral conc lul que C har le t  doit décla re r  quand et par qui cette pierre 

a été posée .  

Quelques mois plus t a rcl , i l  rcvient i1 la c harge , insist anl sur l es anachronis

mes et émettant rnême des doutes sur l 'exislence de l 'épitaphe ,  ses soupçons 

s 'aggravanl du s i lence d e  Char l et qui , jamais ,  ne révèla quand et par qui  I e  

( 2 1 )  Archives Etat Namur; Cons. Prov . :  Proc-Gén . X Charlet n"s 1495/435/319. 
( 22 )  Les Charlet y étaient propriétaires fonciers; en 1 626, la seigneurie fut engagée à 

Jean moyennant finances. 
( 23 )  Musée arch. de Namur; m.s. Possen, P. 235. 
( 2 4 )  Ces proces se prolongeaient, languissaient, rebondissalent, s'éternisaient et, souvent, 

n'aboutissaient à rien. 
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monument avail  été dres:;é. Connnent se fa it-i 1 ,  ajoule Ie Procureur G énéra l , 

que, jamais, ce Gu i l laurne Charlet n 'a porlé t ilre clécuyer clans les acles publics 
et pas mêrne dans Ie plus solennel , son testament ? 

Ces questions reslaienl sans réponse, el impunis les agissernents de Charlet 

qui servirent à établir,  en 1632 ,  la qua l i l é  convoitée. (25)  

Ces  Charlet , brasseurs de l eur  mél ier,  s ' y  élaient enrichis ; fortune,  tra i n  

d e  v i e ,  rel a t ions,  a l l iances, a111bitions latenles puis éla lées l e s  menèrent à l 'ano

bl issement,  l égal isat ion cl 'une silualion de fai l .  

Voici p lus grave el plus précis : 

E n  1 654,  sur requêle des dames c hanoinesses d 'Andenne, i ntervien nent des 

uolaires ( 26)  pour interroger un tai l leur de p ierres cl 'Andenne ,  Nicolas C ramil 

lon . Celui-ci expose que, trava i l lant  dans I e  pare du chàtela in ,  en  mai  1647, 

i l  avait  été inte rpel lé par H e nard de Saint-Fontaine,  seigneur de Tahier (27 )  

qui ,  ayant  recog11u quil sentendoit a enlretailler des tombes le  mennat  en leglise 

parochyalle dudil l_ieu de cenjontain e ( 28 )  et luy montral une tombe questoil 

au devan t du cmur . . .  luy disan t que la elite tombe n estoit pas bien proporlionée 

et que la largeur dicelle ne correspondoit pas a la longheur et sil ne seroit pas 

possible et bien a /HO/JOS dy adiouxter aux deux costels la forme de deux co

lomnes pour y g raver les h uicls cartiers dessus . . .  ayant en effect ce déposant 

mis la maijn a lmuvre . . .  et enfin lachevat selon le  désir dudit seigneur ayanl 

gravé et enlretaillé sur icelles colomnes .huicts cartiers - etc . . .  

D e  c e  procès-verbal existent deux variantes, clont l 'une précise : A djouslant 

n eanlmoins <1u 'on luy fist tracer (2 !J )  tous lescrileau estan tsur ladile tombe 

affin de <JU itler le nom, dung quy y esloil el que lon ne desiroit y fust disanl  

ledit seigneur de Tahier qui ccluy avoil sa  tombe en  une chapelle dans la 

meisme eglise el quil n ' esloil besoing ny bien seanl destre 1nis de deux coslels -

etc . . .  

La tombe a disparu - peut être par autorité de justice. Sans clou t e  s 'agit-i l  

d 'une dal l e  sculptée aux effigies de llenaux de St. Fontaine t 1 537 et  de Anne 

de Hollogne t 1 52!J .  (30) 

( 2 5 )  V o i r  Annuaire noblesse beige, an . 1 9 2 2 ,  I partie P P .  133 et seq. 
( 2 6 )  Archives Etat Namur; not. Fresin a' 1654 et not. Delhaize, llasse 687. 
( 2 7 )  Dépendance d e  Evelette au canton d'Andenne, arr. de Namur. 
( 2 8 )  Sainte-Fontalne - ou - Saint..Fontaine, Jadis Centfontaines, dépendance de Pailhe 

au canton et dans !'arr. de HUY. 
( 29 )  Effacer. 
( 30 )  Copie du XVIIe ( ?) siècle; Bibi. Roy. Bruxelles, fonds Van Houwaert II 6584 c . ,  p. 171 .  

160 



Pourquoi ces manamvres ? Prnbablement pour établ ir  les droits à une 

prébende, étayer les p rétentions de quelque jeune f i l le  de Hesbaye ou du Con

d ro z ,  d ' une d110 A . -C .  de Geloes, par exemple,  dont le  chapître discutait les 

quartiers,  panni lesquels celu i  de St. Fontaine et qui , f inalement , fut imposée 

aux dames d 'Andenne par senteuce du Consei l  Provincial  de Na mm, le  1 1  dé

cembre 1659,  en exécution de la col lation acrordée par Sa Majesté dès 1648;  elle 

fut d i f in itivernent reçue e n  l GG l ,  non sans que ! 'on continuàt à lui  tenir  ri

gueur.  ( 3 1 )  

Ces manigances tendaient soit à vieil l i r  u n  aïeul , soit à parer u n  bisaïeul 

du l ustre clont l 'aïeul avait resplendi .  I l  y a pas m a l  d 'h istoires à conter sur 

Ie personnage. 

Son attitude se corse d 'nne fal s ifi cation de ropies ex t raites du registre de 

G oesnes, qui nous en dit long sur les malices de ce f'ieffé J\ena rd . 

Les époques de guerre ont fac i lité  ces manceuvres ; combien ont échappé 

malgré la sévérilé rarement désintéressée des hérauts d 'armes, ou gràce à la  

nonchalance des magistrats locaux qui  s 'agitaient, seulement quand les préte11-

t ions d 'u n  gros bonnet pouvaient aggraver l es charges de leur communanté. 

Sans doute , parmi les monnrnents, <lont nous recueil lons aujourd 'h u i  les 

morceaux épars ou les inscriptions m uli lées , plusieurs ne méritent pas tanl 

de piété. Parfois ,  on s 'arrête,  soupçon neux. N 'est-ce pas avec raison ,  que, dans 

la chapel l c  de Mont-Sainte"\l arie ,  il Arvi l le ,  <levant la petite p iene de style si 

m écliocre, rappelant  la  mémo i re de très noble pieuse dame Margueriet de Sa/

dier et de son époux François de Bermingham décédés en 1621  et 1 603 , on 

s 'étonn e  de cette factme mesqui n e ,  mol le et sommaire qui la  fait <later de 1 50 

ans plus tard ? O n  n c  peut s 'empêcher de soupçonner qu 'elle a été fabriquée 

pour les besoins du procès soutenu par les Hautepenne en 1 744 contre Je cha

pître d 'An denne qui dispntait  àprement la genti l lesse aux cl ' Au v i n  ascendants 

des Hautepenne et qui com pta ient Ber rn ingharn parrn i leur ascendance. (32)  

L 'accès aux prébendes, n ous Ic  voyons, est u n e  des raisons expli quant cette 

fringale.  

I l  y e n  a d 'autres. Vers la  fin du X VIe et au début du XVIIe siècles parais

sent et s e  multiplient les placa rds l téraldiques, ( :��)  réglementant honneurs, 

( 3 1 )  Archives Etat Namur; chap. Ste Begge, preuves de noblesse, liasse 38. 
( 32 )  Archives Etat Namur; chap. Ste Begge : Preuves de noblesse; llasse Hautepenne. 
( 3 3 )  Edits-placards de 1583_1616-1618.-1623, etc. 
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titres et armoiries, réprimant usurpations et abus, suscitant des procès,  com

minant de sévères arnendes et, voilà qui explique aussi l'intérêt de faire enre

g istrer ses titres et la tentation de s 'en forger. 

J\lême de grands seigneurs, en mal de << princerie » ne laissèrent pas de 

tomber dans ce rnesquin travers. On retrouve aujourcl 'hu i ,  dans l 'église d 'Her

malle-sous-A rgenteau, le mausolée de R enaucl l V d 'Argenteau t 1 5Mi ,  don!. 

I 'épitaphe a é t é  b ûchée et regra vée au X V I le sièrle pour fournir un argument ;\ 
cert.ain \férode prétendant au t i t re fantaisiste de prince de Montglion. 

La Ilévolution clécrétant l ' abolition des titres et ] 'abandon des p rivilèges ne 

fit pas dépérir Ie goüt de briller ;  elle l 'enfla. Les petites manceuvres sont mises 

clésorrnais au service de la seule vanité ; de cette espèce, le musée arch éologique 

de Namur possède un témoin caractéristiqu e .  C 'est un fragment de la monu

m entale chem i née en marbre rose qui orna i l ,  depuis l 'an 1 6 1 6 ,  la G rande Cham

bre aux Holes de l ' ancien Hl', lel de v i l  Ie de N a m ur (:3-! ) . On y voit. Ie nom de 

Jacques Baré, sous un blason que, j amais, il n'a porté et que des hornonymes 

ont fail sculpler par un rn alaclroit pour rernplacer Ie sien préalablement bûché,  

au début du X IX e  sièc l e .  (3G ) . 
Aux exemples que nous veuons de ciler, faut-il ajouter les documents 

que nous fournit la publicat.ion signalée nu déb11t de cette étude ? 

Des trois  monuments présentés, la copie du troisième, celui de Nicolas 

Nollet t 1G09, paraît devoir écliapper aux c r i liques, car, si Jes arcl 1 ives de la 

cour de Dinant Ie d énomment Nicolas Nollet toul court jusqu'en 1 59 1 ,  Ie nom 

se t.rouve aussi b ien sous la forrne N icolas de Nollet, en qualité de mayem 

substitué ou de souverain-mayeur, dès cet t e  dale ; mais aucu n  prédirat réservé 

a11x gentilshommcs n'est att ribué ni à l u i  ni à ses cognats dans les registres. (�G )  
Les armoiries sont assez correrternent exécutées, avec quelque fantaisie 

dans les érnaux. Pas plus que les armoiries même timbrées, la présence de res 

quartiers n'est , dans Ie domaine liégeois,  indiratrice de qualité noble. 

i\Iais, si la copie peut être tenue pour i rréprochable, Ie monument l ui-mêrnc 

est entaché d'erreurs délibérées, car res quartiers ou pseudo-quartiers : Nollet -

Honoré - Salom on - Thynes sont faux ( :3 7 )  et crnprnntés apparemment au monu

ment dP- J ean que nous étudions ei-après. 

( 34 )  Celui précédant l 'Hötel de ville incendié en 1 9 1 4. Vair Arch. Etat Namur; fonds 
commiunal, lia.sse 6 1 .  

( 3 5 )  Vair Namurcum, an. 1934, pp. 5 8  et seq. 
( 36 )  Archives Etat Namur; com. de Dinant. Registres aux paroffres no• 129-130 et seq . ,  
( 3 7 ) Nous n 'avons pu vérilfer l e s  quartiers de Limbourg. 
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TABLEAU GÉNËALOGIQUE 

Jean l ! o n o rl' ép. E l ise de Po n t i l la s  ( 1 )  

1 
1 

l \ e n i c r  H u nori· ép. 
1 

J e a n  l ! o noré ép. 

J l a n  Nolle!  c'p. i\laric Hadu ( 2 )  l l c a l r ix d e  H a l l o.v 1" l sa h e l l c  ,\ hrion ( il ) ,  2" Jcl1 .  Salmun 

Jean :'\ oliet  

Pierre de N o l l c l  J e a n  de N o l l c t  

h :l i l l i  rk 11.c,· i n  

i·p .  A n n e  !- I o n oré 

1 

N i co l a s  de N o l l ct 

l' ( lOUSe l l ca l ri x  Honoré 

N icolas de N o l l et A n n e  de Nollct. 

ép. :1J : 1 r ic 

de Limbourg 

--i 
Jea n de N o l l c t  ép. I s .  de B l e r e t  

don t l e s  N o l l e t  de Thon 

cl de Ban d u  i\ l o n l .  

( 1 )  Dont Ie blason pon-e en c a: u r  un écu de Thynes. Est-ce !à q u e  l e s  Naliet o n t  cherché 
Ie quart!er ? 

( 2 ) Archives Etat Namur: éch. de Dinant, vol . V, f" 8 .  
Sceaux contemporalns !nconnus: l e s  armoirics C Arch. Etat Liège; m . s .  Le Fat ) attr!. 
buées à cette famille de batteurs : 3 chaudrons. Aucun tableau génèalogique 110 citc 
cette alliance; tous débutent avec Jean Nollet-Honoré. 

( 3 )  F!lle de Jean Abrion + 1 59 1 .  Vair Archives Etat Namur. Transports 1469 .70. f' 49vo ; 
1476-80, f' 218;  1485-87, fo 5 1 ;  actes capitulaires N .-D. f' 1 2v ' .  Sur cette familie 
Abr!cn, plus tard de Brion, qui s'éleva très haut et dont la généalogie fut bátie à 
coups de «faux» au XVIIe siècle, vair Annales de l'Ac. d'Arch. de Belgique, 2e série 
T. 9,  PP. 5 et seq. - de Barman, Echevins de Liège, T. II. p. 70. 
Chose curieuse, ie quartier Brion, au milieu du XVIIe siècle, ne fut plus dédaigné. 
mais revendiqué par d'autres membres de la familie Honoré. Vair m.s. Ie Paige, p. 
134; Af. étr. m.s. 222, f' 153 e t  archives cure de Mormont. 



N i rn l as i'\o l l el  é la il  f i l s  de .J ean l\ ol lel  el de Beat rix Honoré ; ce Jean é t a i t  

l ui -rnèrne f i l s  de J e a n  e l  de M a r i e  l l a d u  (:.18 ) ; celle Beat r ix élait  f i l le de l\enier 

Honoré el d ' Isabe l l e  Abrion . Les tiua t re quartiers de N icohis sont donc : Nollet  -

Radu - IJonoré - Abrion.  

Pour trouver Ie  nom de Salrnon,  i l  fa ul a l ler  quérir ,  dans la gént;a logie ,  la  

seconde femm e  de H enier  I fonoré , Jeanne Sal mon,  <lont ne des1 ·cnd pa:;  Beatrix .  

Quant a u  quarlier  dénommé Thy nes sur l 'e  1 1 1 on u 1 1 1 c 1 1 l  de HiO!l ,  i l  faut , appa 

rernment y voir  l 'écu de H a lloy , pare i l  à t·e l u i  de Th ynes et q u i  appa ra it  dans 

la  fam i l i e  Honoré,  avec l a  bell c-sre u r  de H enier ,  Hra t rix de H a l loy , fe mme de 

Jean Honoré. Des quat re b lasons a l t  ribués a ux aïeux cl  aïcu les de N i 1 ·o las ,  sont 

régul ie rs Nol let et Honoré. (39)  
Ajout ons qu ' i l  ne f a u t  pas ê t re t rop sévrre i1 pa re i l les l icrn 1·es ; nous n 'exa

gérons guère en a ffirmanl que 50 % des qua rtiers figurant aux picrres t o1 11ba les 

sont erronés. 

Que penser du second mon u 1 1 1 c 11 t , cel ui de J clwn No/let, bail l i  de Cou v i n  

t 1 548  et d e  s a  femme /frnutriz Ho1 1 11 oré t 1 568 ( Je 27 mars) � 

I l  est pub l i é  d 'après u n  dessin t rouvé dans Ic rnêmc fonds que Ic précé

dent (40)  et se voyait, jadi:;, dans la  col l égia le  de Notre-Da1 1 1c  il Dinant,  à cóté 

de l 'aulcl  dédi é  il Sle A n ne.  Les armoirics du mari, i nscriles dans u n  quadri

lalère régulier,  Ol'C upenl la  partic 1 ·enlra l e ;  sous le l i 1 1 1 b re il J 'arbre sec des N o l l c l  

rnouvanl d u  bourlet,  e s t  suspendu l ' éc u:;:;on échanné : écartel é ,  a u  1 .  t rois  

merlelles (de Nol let ) ,  a u  2 .  fre l l é  ( pour Ie fre l l é  à u n  chef de Thynes - ou de 

Halloy ) , a u  3 ,  u n  Iion , a u  4 .  un ra m eau flcu r i .  r\ux quat re coins ,  les écus rcs

pectivement, d e  Nollet , de Honoré ( un croissant cl () croisettcs) , de Salrnon 

( trois l ionceaux et un én1 en cmur) el de T hynes-Hal loy - lous érns a nonymcs 

et que nous dénoll lmons d 'après les inscripl ions de la lot 1 1be p récédenle .  

Tout cela pa raît  assez corrcd, réserve faile  des quarliers,  co1 1 1 1 1 1e  nous 

l ' avons indiqué plus haut ,  et  Jes a rmoiries ti mbrées 11 'ayanl , on Ie sa i t ,  a ucune 

valeur nob i l i a i re ici .  

Mais ,  de celle même tombe, exisle une seconde copie ,  lirée d ' u n  dossier  

destiné à é l ab l i r  la nobl esse de la fam i l i e  ( 4 1 )  ; el le  figure au recto d ' u n  feui l le t  

( 3 8 )  Archives Etat Namur; éch. d e  Dinant. vol. V f o  8. Pour établi r  les flliations des 
families d!nantaises c!tées dans eet article, nous avons eu r;ccours à !'abondante documen
tation de Mr. Ie Prés!dent honoraire du tribunal cle Dinant Herbecq, qui nous l'a fort 
obl!geamm�nt communiquée. 

( 39 )  Voir tableau généalogique joint. 
( 40 )  Archlves Etat Namur; fonds Gaiffler-Levignen, l iasse 139. 
( 4 1 ) Archives Etat Namur; fonds Etat Noble. v' Nollet. 



ou se trouve donnée la copie d 'un  contrat du 1 3  janvier 1 547  et se termine pa r 

une formule d ' attestation non signée. Q u 'y voyons-nous ? U n  dess in ,  moins 

correct que Ie  précédent ,  de mème époque, présente l es armoiries écartelées l ,  
de Nol!e t ,  2 ,  de Thynes-Ha l loy ,  comme au précédent , 3 ,  de Honoré, et 4 ,  la t ige 

fleurie (rnuée en u ne l a rge fleur t igée et. feui l lée) . ( 4 2 )  

L e  t imbre est fait de l 'a rbre sec, mouvant i c i ,  n o n  d 'u n  bourlet. ,  mais d ' une 

tendancieuse couronne emperlée - ressemblant assez à u n  bourlet ; aux quatre 

a ngles, dans Ie  champ d 'écoinçons, sans écussons,  se voient les pièces ou meubles 

de Nollet ,  Honoré, Hal loy-Thynes et la  fleur t igée et feu i l l ée .  Du ! ion et des 
trois lionceaux de Salmon ,  i l  n 'y a p lus t race.  L 'épitaphe, enfin , porte ici les 

dates respectives de 1 548 et du 2 mai 1 568. 

Les variantes son t  assez importantes pour que se pose la  question de savo ir  

s i  la  p ier  re  es t  authentique. Notre avis est qu 'une  pierre ,  dument armoriée se 

trouvait placée dans la col légiide de Dinant,  que se sont embroui l lés quelque 

peu dans les blasons,  soit I e  ta i l leur de pierres, faute d ' instructions bien pré

cises - et. pour cause, nous Ie savons - soit Ie copiste peu fami l iarisé avec ce 

genre de décoration ; nous Crü)'Ons, au surplus, que les deux copistes inf l igèrent 

la même entorse à la  vérité quand i ls  firent, l 'un et l 'autre, débuter l 'épitaphe 

par les mots : Chi git noble homme. Cette qualificatio n ,  en effet,  ne se voit en 

aucun acte des cours de Dinant ,  attribuée aux personnages du nom de Nol let ,  

nous l 'avons fa i t  observer e n  canse de Jean ,  déjà.  Bien mieux , la tombe même 

de celui0ci  n e  la comporte pas. :\ lors que les genti lshommes faisaient précéder 

leur nom patronym ique de qual i fica t i fs préc is : Noble  honoré et va i l l ant homrne  

messire Jehan de Hamal le  chevalier,  e tc . , maire et capi ta ine  de · Dinant - 1obl e  

homm e  Jean Deve dict vVa lz in ,  etc. , souvera in  mayeur - Guil laume d e  Fisenn� 

écuyer - Noble  seigneur Jean Deve - Noble et généreux seigneur  messir'.' 

Henri de Berloz, cheva l ier ,  etc.  - François Deve ernyer, c i t és comme rnayeurs 

et échrvins de Dinant ,  nous l isons : Jehan Noll et ( 1 505-46 ) , Jehan et Nicolas 

Nal iet , mayeur et échevin ( 1 540-81 ) ,  Nicolas Nol let ,  subrnayeur ,  capitaine pour 

les IX mét. icrs ( 1 582 ) ,  Jean No l iet ,  échevin et changeur ( 43) ( 1 578) , Je l ian 

No l iet ( 1 580 ) , honorable hornme Nicolas Nal iet ,  subrnaycur ( 1 585) ; Ie  1 1  jui n 

1 (;20, Je sieu r N icolas de Nal ie t ,  avec son gendre, Ie sieur Ogier Goreux , com-

( 4 2 )  Que !'on retrouve sous la même forme 50 ans plus tard, au sceau de Jean Willot 
échcvin de Dinant ? 

43) Trésorier de la Cour. 
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parait , a i 11s i  que noble et ver l ueuse dame,  H tadarne de Jam b l i H e ,  Jont on nol c 

t i l res el q ual i lés . (H)  
I l  nous paraî t cerlain que l ' épi lapl ic  o rigi n èd e ne  portait pas la qua l i [ ica 

t ion de noblc  horn rn c ,  1 1 1 a i s  1 -c l lc  de l 1�1 b lc ho1 1 1 1 1 1 e  ( .J ri )  peut -èt re - el que les 

deux ropics fure n t  e x fr u t ées à se u le fin de l ' insérc r ,  sena1 1 t  oppo r t u 11én 1enl  

i1 dresscr a u  \ V I  l le sièc l e  (-iö )  la Descen te de la  fam il le  De Nol /cl délrn t a n t a i ns i .  

Messirc Jean d e  Nol let officier sou verain de C o u v i n  cspou sat dam e  Beat rix de 
Honoré il est inhumé dans l ' églisc collegiale de Dinant d ' a n  lult"{ el t i t ré n o b l r  
dan s  u n e  tombe cle . �  q1 1 articrs - que  nous conna isson s ;  et cc t ableau de 3 �  
quart iers de Nicolas-Joseph de Nollet s r  de  Thon , reç u à \ 'Etat noblc de Na m u r  

e n  1694 ,  ( 4î )  au verso cluquel o n  l il unc at t es la l ion nolar ia le  c!c HifJ l d ' u n c  dé

clarat ion éga lement notariale de 1643 garant issant l 'authentici t. é  des armoiries 

figuran t dans le  J\liroir des n ob les de /-lcmricou.rt. 

Bie11  c H l e nd u ,  dans ce M i ro i r  des nobles de l l esbaye ,  par .l arq ucs de l l r 1 1 1 -

ricour l ,  i l  n ' esl pas quesl ion des Nollel  e l  l 'on n ' y  m i l  c i tés que 1 ' 1 1 1 1 o u  l 'a u t rc 

des norns f igura n t  pa rrni ces .32 quarliers : exacl e m e n l  -! sur 20 no m s différe n t s  
q u i  s ·y  t rouvenl. ( 48 )  

.\! ais l a  ph rase es t  habilemenl amphibologique.  Les  No l l e t  n 'apparlenaient 

pas encore à la noblesse en 1 5-!8, mais ,  enrichis par 1 ïnduslr ie ,  propriéla i res 

fonciers, officiers du Prince,  flatteusement al l iés , i l s  a l la ient  y accéder ; l eur  

situation était ce l le  de maintes autres fami l i es tel les que les  Cheval ier  e t  les 

Carpentier de Dinant ,  l es Goblet de Bouvigne, les Mathis à Namur , toutes pa

rentes entre e l l es ou a l l i ées et qui  vont ,  environ l a  mème époque, acquérir  l a  

qualité noble par unc usucapion véritable, l es  unes, dans  I e  Namurois, parfois 

t roublées dans l eur  jouïssance par des magistrats zèlés qui veulent appliquer  la 

lettre des placa rds , et se heurtent à des possessions d 'é ta t  ( 4 9 ) , les au t res,  clans 

I e  domaine l iégeois,  sans  rencontrer de d i fficultés. 

Telle était aussi l a  position des Charlet , donl nous Yenons de pa rler el  des 

Vil lenfagnc qui tous deux firent homologuer leur posi t ion sociale par u n  a no

bl issemenl régu l ier  au XVIle sièc le .  

< 4 4 )  Archiver. Etat Namur: éch. d e  Dinant: reg. a u x  paroffres n ' s  124 et seq .  pa.ssim -
et Cartulaire de Dinant, par St. Bormans et L. Lahaye. T. III et T. IV. passim. 

( 45 )  Honorable homme. 
( 46 )  Archives Etat Namur ; fonds Galffier.Levignen, liasse 1 39 .  
( 47 ) Jbid . ;  l iasse 1 40.  
( 48 )  Dacos ( aux fasces) qui y figure, est étranger aux Acosse ( aux 3 étrlers) de l'ancienne 

féodalité et dont s'occupe Hemricourt. 
! 49 )  Vair Annualre noblesse, loco citato. 
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Qu:rnt à Thomas de V i l lc1 1 fa g n e ,  quel  crédit  m fr i t e  sa t om be ,  p u b l iée l rni 

s i è m e  pa r N a mu rcum ? 

Voyons cc que représe n l c  cclte d a l l c  proprernent. 1 1 1 ag11 i fique,  décri t.e en ter
mes pcu t ec l 1 11 i q ues par les 1 1 1 agist ral s  d i n a n l a i s  en l fi! l 2 ,  ( 50 )  it la rcqttè l c  de 

J ea n  de V i l l e n fagne,  l e u r  combourgeois, m a rc h a n d  résid a n t  à D i n a n t  et  de 

lio11 orablc li mmne maître Henry de V i l l en fagne son frère, doc l c u r  en dro i l ,  

pn�sidenl  d ' A ndenne ( 5 1 ) ,  fr h e v i n  d e  Namur o u  i l  a l la i t  deve n i r  Procureur C é

n éra l ( 5 2 ) . 

;\ous n e  répélero n s  pas l es t errnes de l a  clesc ripl i o n  due à un profane ; 011  

y rcconnait  1 'éq u ipeme n l m i li t a i re d ' un gen l i l hom m e  à l a  fi n d u  � l V e  siècle ,  

a y a n l  reçu l 'o r d rc de chcva lcr ie ; n u- lèlc ,  i l  est étend u ,  m a i ns j o i n les, armé d u  

h a ubergeon couvert de l a  col tc aux an nes , avec l a  cei n l u re e n r i c h i e  d 'orfèvre r i e ,  

ca ract érisa n l  �a q u a l i t é c h e v a l e resque n cl à laque l l c  son l  suspc n d us l 'épée et l a  

dague a i n s i  que I e  boucl i e r  aux armes b rochant sur l a  c uisse ga u che . L a  des

nipl ion h éra l di <1ue de l 'fr usson est conforme a u  blaso n  de V i l le n fagne,  à ceci  

près que les térno i ns y o n t  vu l a  ban d e  cha rgée de 3 esca rboucles ( ? ) en p lace 

de coq u i l les .  L ' écu de C o m a : i c l  esl assez ficl è l em e11 l ce l u i  que nous sarnns pa r 

d ' a ul res docurnenls.  

Q ui esl  cc Thomas de V i l l c n fagnc,  dont l a  fernrne sera i l  morlc en J.! . .  ? (53)  

On nc Ic  connaît p a s ;  a rc h i ves el généalogies so1 1 t  m ucllcs. L e  pa lron ym e 

V i l l e n fagne se l ro uv e  pour l a  p rem ière fois,  de d a t e  à peu près certa i n e ,  en 1 463-

liJ , porté pa r u n  bourgeois d e  Dinanl : Jelian de Vilenfa n g n e  dil de fosse ( 5 1 ) .  

Ses con l ernpora i n s  d u  X V e  s iècle sont : Colars de I V il lenfangn e el  G erars de 

l 'ilh enfan g n e ,  censiers des hop i laux (55)  

( 50 )  Archives Etat Namur; éch. d e  Dinant, reg. aux paroffres n '  130 fos 37 e t  seq. Voir 
Namurc-um loco cit. p .  6 1 .  

( 5 1 ) Conseiller j urid!que et procureur des Dames. 
( 5 2 )  Tous deux fils de Jean et de Jeanne Tabollet; petits-fils de Henry et de Jeanne 

Bareit; arrière-petit-fils de Henri, chirurgien, dit Ie Mede t avant 1505 et époux en 1493 
de Marg. delle Thour. 

( 5 3 )  Il faut entendre que la date était indiquée de la sorte, c'est-à-dire !nachevée et que 
Ie monument avait été exécuté du vivant des époux qui en avaient passé commande; c'étalt 
l ' usage courant. Cette date incomplète est un argument en faveur d'tme daile orig!nale 
authentique. 

( 5 4 )  Archives Etat Namur : commune Dinant. reg. 52bis f" 158 V'. 
( 55) Ibid. : höp. St. Jean-Bte Dinant, reg. 30 f' 43 v0 et reg. 31 fo 30 vo; reg is tres non datés. 

Ce sont les seules mentions du nom découvertes avant Ie sac de 1466; mais les arclllves 
de ! 'époque sont ex·,rêmement rédultes. Au moment que nous corrigeons ces épreuves 
M. Ie président Herbecq nous signale encore vers 1380 ( ? )  Colar de Willefangne qui succède 
à Plret Druart pour Ie paiement du eens. Archives Etat Namur Reg. aux eens. de l'Höpital 
St. Jean-Baptiste no 82 'f 43 v•. 



Son t - i ls dcscendanls ou collaté r:rnx de Thomas ? C 'est fort peu p robabl e .  

Sont-ils parcnls de Henri c h i ru rgien , dit  Ie Mede et  de s o n  frère , conn u  sous Ie 

�cul nom de G i l les I e  barbier,  tous deux apparaissa nt à D inant vers l a  f in du 

XVc siècle el venus sans doule de V i llers en Fagne <lont i ls  t inrenl leur nom ? -

et parcnts encore de tous ces V i l l e  en Faigne - ou Faigne tout court - essairn ant 

il BouYigncs cl  hérédit a i rcmcnt mercicrs ,  échevins et  m ayeurs à Dina n t , au XV Ic ? 

C 'est Lien possibl e .  ( 58 )  Mais tout ccla ne situe pas Thomas dans la filialion 

de ces bourgeois de fort m ince étoffe, ne se paranl d ' a ucune qual ifirnlion nob i

l iaire ( 57 ) .  

Or ! 'effigie de l a  tombe est d ' un seigneur i mportant , d 'u n  chevalier,  nous 

l 'avons J i t , el  qui deva it ètre riche ; la dalle,  avec son feneslrage , est u n  mon u

ment somptueux ; e l l e  est pare i l l e  à celles que nous con naissons des grands ligna

gers féodaux, tels les Spont i n .  A lors, que croire ? Thom as a - l - i l  existé ? Cello 

tombe dr 1 4  . . suffit-el le  à Ie prouver ? Si l 'un et J 'aulre - Je seigneur et la dalle 

- sont authentiques, peut-on Ie déclarer, lui,  étranger à ses homon y rn es qui sonl 

presque ses contemporai ns ? O n  n 'ose prendre posit ion . 

Nolre i mpression est qu ' i l  y eut un Thomas de V i l lenfagne,  époux d ' une 

Gomand el v i vant a u  début d u  XVe siècle ,  mais que parei l le  dalle n e  fut pas faile 

pour recouv rir les dépouilles de ces rnodestes époux. 

Serai t-ce une tombe sculptée lardivement et antidatée, comme en fabriquè 

rent les Charl et ? C 'esl peu probable el pcu faisable dans une agglomération t e lle 

que Dinan t .  

Esl-ce u n e  tombe corrigée, com11 1e  celle d 'Atrive ou de Saint-Fonlain e ?  C '  est 

rnoins difficile à perpétrer,  mais il y faut tant de complices. 

A-t-elle été mal  l ue , ou lendancieuserncnt ,  comme agit I e  v icom te d 'Elzée ? 

Y eut-il soll icitation d 'u n  texte douleux ? C 'est ce que nous incl inons à cro i re ,  

sans nous sran<l'l l iser trop; ne dem aridons pas à c e s  bons bourgeois d e  D i nant la 

probi t é  de l ' h islorien : i l s  ne faisaient de mal à person n e ,  en obl igeant des pa rents, 

des amis I ls  se couvrent d 'a i l leurs d 'une formule prudente : 

Convicn t ausy entcndrc et se trruvc vrnysemblable qne allrn tou r dr la tom lic 

y estoint escripts ces mots : C/l·y gist Th omas de Villrnfaign r .  ( ri8 )  

( 56 )  Les documents n'ont pas permis jusqu'à c e  jour, d'établir !'origine commune de 
Villenfagne bouvignois e t  dinantais; ils foisonnent et portent même blason. 

( 5 7 ) Archives Etat Namur; cour de Dinant; reg. aux paroffrEs, passim et, notamment 
reg. 1 12.  

( 5 8 )  Namurcum, loco cit. P .  6 1 . 
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Les experts l eur  disent qu ' i l  faut l i re : C i  git T homas ; les échevins actent : 

peut-être b ien q u ' i l  fout l ire : C i  git Thomas. lis sont concil iants. Quant à l 'a l lé
gat ion contenue dans la  requête des i ntéressés, savoi r  que depuis quatre généra · 

tions au moins leur ascendanls auaient seuls porté Ze nom. et les armes de Yillcn

faigne (G9 ) , les échevins ne  la relèvent pas, c ' était s<1gesse. 

Peut-être Ie gisant  s 'appela i t - i l  en réalité Thomas des Canges, de fami lie i m 

portante à Dinan t ;  i l  y f u t  échcvin e n  13G9 (GO) e t  y avait s a  tombe ( G l )  jadis .  

François des Canges, époux d 'une f i l l e  appartenant au  l ignage de Denvi l l e ,  est 

cité par Heinricourt  (62)  des Canges portait une Lande cot icée . Mais ce n 'est là 

qu 'une suggestion ;  ce Thomas ne para it pas avoir été c heval ier. Peut-être est-cc 

la tombe cl 'un Spont in ,  dont les annoiries, avec la bande coticée et les 3 coqui l 

les, sont,  aux émaux près ,  pareil l es à ce lles de  Vi l l enfagne; mais, à notre connais

sance, �rncun Spontin ne  fut prénomm é  Thomas. Et enco re ,  ce  prénom l ui-mêrne 

se t rouvait- i l  gravé sur  la  bordure de l a  tombe ? 
Comment résouclre avec cer l i tude , ce problème,  puisque l outes les tombes 

de la col légiale ont disparu en 1828, par mesure administrative ? 
Aucun recuei l  n 'en a gardé les descriptions ou la simple nomenclature.  E l les 

devaient. être nombreuses. Oulre les tombes désignées dans eet art. ie le  de revue 
qui nous a retenus s i  l ongtemps, la collégiale de Dinant possédait ,  d 'après croquis 

et copies éparpi l l és et souvent sommaires, une vingtaine de monuments funé

ra ires ; s 'y trouvaient en outre des tab leaux d 'obi t ;  dans l es monastères, couvents 

et chape l les ,  pare i l s  m émoriaux foisonnaient. 

Nous maudissons les casseurs de p ierres de 1828 ; à Namur,  ce fut pis : On 
détruisit les pierres tombales en abattant l es égl ises qui les abritaient .  Mieux 

documenté que pour Dinant ,  l 'archéologue dép lore la  perte ,  dans la  seule cathé

dra l e  Sa int-Aubai n ,  de quelques 125 épitaphes, tombes, autels, chapel l es et v 1 -

traux. A. !IUART. 

( 59 )  Ib.; p. 5 7 .  
( 6 0 )  Brouwers; Cartulaire d e  Dinan'"· T .  VII, p .  297 . 
( 6 1 )  M. s. d'Udekem , f' 8 .  
( 62 )  Hemrlcourt : Miroir des nobles de Hesbaye ;  édit Poncelet § 5 1 2 .  
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CHRONIQUE ··· l(RONIEI( 

ACADEMIE ROYALE D 'ARCHEOLOGIE DE BELGIQUE 

Séance des Membres titulaires du 7 juillet 1946. 

La séance s'ouvre à 2 h.  30, à Bruxelles, aux l\lusées royaux des Beaux-Arts, sous 
la présidence de 1\1. Henri Velge, président. 

Présenls : l\I. Rolland, secrétaire, l\lme Crick-Kuntziger, Comte J .  de Borchgrave 
d'Altena, l\ll\1. Gessler, Laes, Ie  Chanoine Maere, Ed. l\lichel, Van den Borren. 

Excusés : M l\!. Visart de Bocarmé, vice-président, de Beer, trésoricr, Bautier, Hoc, 
l\lgr Lamy, Lavalleye, Ie Vicomte Terlinden, \Vinders. 

Le procès-verbal de la séance du 7 avril est lu el approuvé. 
Lecture est faile d'une lettre de l a  Fédéralion archéologique et h i slorique de Belgique 

annonçant Ja tenue probable d'un Congrès à Anvers en 1947. 

U n  Jong échange de vues s'engage au tour d'un rapport fait par Ie secrélaire sur Ja 
si tuation financière provoquée par une décision de Ja Fondal io n  U n i versitaire. Au cours 
de cetle discussion on décide d'insisler auprès des membres qui n'ont pas payé une ou 
plusieurs colisalions e l  de leur appliquer évenluellemenl l'arlicle des Statuts qui vise 
leur cas. 

Ml\!. Visarl de Bocarmé e t  Rolland sonl désignés pour représenter !' Académie au sein 
du Comité Nalional des Sciences H i storiques. 

l\IM.  Ad. Jansen e l  Poupeye sont élus membres l i lulaires. M.  Jansen devienl de ce 
chef Bibliolhécaire en t i tre. 

MM. Sluyck, v icc-président de l a  Société Arlibus Palrire à Anvers, Boulemy, profes
seur à l'Universilé de Bruxelles, et de Jonghe d'Ardoye sont élus membres correspondants. 

Séance plénière du 7 juillet 1946. 

La séance s'ouvrc à 3 heures, à Bruxelles, :rnx Musées royaux des Beaux-Arls, sous la 
présidence de l\I. Henri Velge, président. 

Présenl s  : M l\!.  Rolland, secrélaire, Mme Crick-Kuntziger, Comle J. de BorchgraYe 
d'Altena, l\IM. Gessler, Laes, Je Chanoine Maere, Ed. l\lichel, Poupeye, Van den Borren, 
membres l i lulaires ; 1\1. Bonenfant, Mlle Clercx, Ie  R. P. de Gaiffier S.  J" Mi\I.  Denis, 
Fourez, Jacobs van l\lerlen, Leconte, Squilbcck, i\llle Sulzberger, membres corrcsponda nts.  

Excusés : i\ll\I .  Visart de Bocarmé, vice-prési<lenl, de Beer, lrésorier, Baulier, Hoc, 
:Mgr Lamy, Lavalleye, vicomte Terlinc!en, memhres l i lulaires ; Mme Faider-Feylmans, 
membre correspondant. 

Le présidenl ouvre Ia  séance en félicilant M .  Poupcye, promu membre t itulaire. 
Le procès-verbal de la séance du 7 avril est J u  el approuvé. 
Mlle S. Sulzberger fai t  une communica tion sur Dominique Lampsonius et  l'ltalie, de 

laquelle i l  ressort, texles à l'appui, que cel artislc, qu'on prélendait avoir élé  en !talie 
et :1"oir lié sur place des relations personnclles :ivec son correspondant Vasari, n'a pas 
mis Ie pied sur In péninsule a\'ant 1 589 cl qu'u n voy:ige postérieur à cetl e  dnte est peu 
probable. 

Cette commu nicalion est suivie d'une queslion de l\I. l\lichel et  d'une réponse du 
Comte de Borchgrave d' Altena relatives aux ceuvrcs de Lampsonius. 

Sous Ie t itre de Notes iconographiques, l\I. J .  Gessler entrelienl ensuile l a  compagnie 
de sujels variés à propos desquels il apporte unc documenlalion inédite ou des complé
ments de documental ion. Sont  ainsi  passés en revue : Je lhème du Pendu suspendu ; u n  
exemplaire de l'ceuvre pédagogique d e  Commoenius ; u n e  enseigne de H a n s  Holbein I e  
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.Jeune, pei nle pour un maître d'école ; la Kermesse de sainl Georges de Bruegel et la 
Danse à l'Epée ; Ic Chrisl de Luxembourg et l'Envoûtcmenl par l'épingle ; une stalueltc 
de sainle Wilgeforle ; Virgile Ie  Sorcier ; Ie  Prcssoir rnystique. 

U n  échange de vues s'établit entre l'orateur et Ie  R. P. de Gaiffier S. J. 
La séance est levée à 5 heures. 

Séance des membres titulaires du 3 novembre 1946. 

La séance s'ouvre à 2 h. 30, à Bruxelles, aux l\lusées Royaux des Beaux-Arls, sous Ia 
présidence de M. Velge, président. 

Présents : MM.  Rolland, secrélaire, de Beer, lrésoricr, Bautier, cornte J. de Borchgrave 
d'Altena, Poupeye, Laes, Ed. M ichel, Van den Borren, Van Puyvelde, Winders. 

Excusés : M .  H oc, Mgr Lamy 0. Praem. 
Le procès-verbal de la séance du 7 juillet est Ju et approuvé. 
Le secrétaire donne lecture des lellres de remerciements de l\IM. Boulemy, de Jonghe 

d'Ardoye et Stuyck, nommés membres corrcspondants régnicoles. 
A regret, les démissions de MM. Félix Rousseau et P. Harsin sont aceeptées. 
Un nouveau rappel sera adressé aux membres défaillants en matière de cotisations et 

application du règlcmenl leur sera failc automatiquemenl. 
Deux candidaturcs sont présenlées pour un siège de membrc titulaire el quatre candi

dal ures pour un siège de memhre correspondanl. 
1\1.  Van Puyvclde s'informe des mesures qui onl été évenluellement prises en matière 

<!'incivisme ; Ie secrétairc lui fournit les cxplications nécessaircs. 
La séance est lcvée à trois heures. 

Séance plénière d u  3 novembre 1946. 

La séance s'ouvre à 3 heures, à Bruxelles, aux Musées royaux des Beaux-Arts, sous la 
présidence de M. Vclge, présidenl. 

Présents : MM. Rolland, secrélaire, de Beer, trésorier, Bautier, Comle J. de Borchgrave 
d'Altena, R. P.  de l\loreau S. J "  Poupeyc, Laes, Ed. l\lichel, van den Borren, Van Puy
velde, Winders, memhrcs titulaires ; M. Boulemy, Ie  Comte e l  la Comtesse d' Arschot, 
MM. de Jonghe d'Ardoye, Denis, l\llle Doutrepont, l\IM. Fourez, Helhig, Leconte, Mlle 
Ninane, M. Squilheck, memhres correspondanls. 

Excusés : M. H oc, Mgr Lamy 0. Praem, mcmhres titulaires ; Mme Faider-Feytrnans, 
MM. Jacobs van Merlcn, Losseau, Stuyck, l\llle Vcrhoogen, mcmbres correspondants. 

Le R. P. de Gaifficr S. J .  enlretienl l'assemblée d'Un type iconographique de sainte 
Marie-Madeleine, à propos d'un tableau apparlenant aux Bollandistes, et dont i l  rapproche 
Je sujet de celui de tout un groupe de Madeleines gravitant autour du Maître de la légende 
de sainte !\larie-Madeleine. Ce tableau porte des !acs d'amour et  des armoiries qui permet
lraient peul-être d'identifier Ie  personnagc. 

Celle communication est suivie d'un long échange de vues auqucl prennent part Ie 
comte de Borchgrave d' Alle na, qui  suggèrc de rapprocher l'ceuvre de cclles des sculpteurs 
brabançons ; de 1\1. L. Fourez, qui fournit certains complémcnts d'ordre héraldique ; de 
M. Ed. Michel, qui signale, chcz Ic Maître des dcmi-figures, une autre « série » passe-par
tout de portraits ; de M. Van Puyvelde, qui insiste sur l'étude du style, laquelle pourrait 
faire rcmonler la  date de I'cruHe ; de l\llle Sulzbcrger, qui se demande s'il s'agit réelle
menl d'un portrait. 

Le comtc J.  de 13orchgrave d'Allena donne cnsuite la primeur de son introduction à 

l'I'nvqntaire des objets d'art de !'arrondissement fde \Bruxelles, et lit Ie chapitre de eet 
i nvcntaire consacré à la sculpture romane. 

Après une intcrvention du R.  P.  de Gaiffier, la séance est levéc à 5 heures. 
Le Secrétaire, 

Paul ROLL..\ND. 
Le Président, 

H.  VELQJ.:,. 
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BIBLIOGRAPHIE 

I .  OUVRAGES - WERKEN 

J. LA V A LLEY E. Introduction aux études d'archéologie et d'histoire de l' Art. Tournai, 
Castcrman, 1 946, 8°, 210 p. (Collect. Lovanium).  
J \I .  J .  Lavalleye v ient de publier un ouvrage <lont la nécessi lé  s'avérait de plus  en plus 

pressanlc. U ne alïïrma tion, une profession de foi justifiée de la sainc méthode en archéo
logie et h istoire de !'art devenait i ndispcnsab!c, tant en face des « scientisteS» qui 
rctusent à ces disciJ)li nes tout caraclère de sécurité, que <levant les s imples esthètes et 
amateurs qui j ustitïenl  précisément la sévérilé  des hommes de science en considérant 
l'archéologie cl l'histoirc de l'art comme des domaines ou Ic dile ttantisme peut s'ébattre à 
son aise. Mise au point, donc, ou nous voyons un double avantage ; notre confrère y a 
procédé avec autant de compétencc que de doigté. 

Fort judicieuscment il  débule par des définitions fondamentalcs auxquellcs, par delà 
c�rlaines façons de diviser la  malièrc, il rattache !'analyse des sciences auxiliaires, fort 
nomhrcuses en l'espècc, car elles relèvcnt it la fois de la méthode historique pure e t  de la 
n1élhode tcchniquc matérielle. Snit u n  chapitre des plus i ntéressants, eelu i  qui envisage 
l'usage que !'on a fai t  de ces disciplines premières et secondes dans Ie passé, en passant 
en revue l'historiographic de l'hisloirc de !'art de l'  A ntiquité à nos jours. 

La seconde partie de l'ouvrage ne Ic cède e n  rien à la première. Elle reprend en 
détail les questions de méthode : recherche des Cl!uvres avec explications sur Jes lieux de 
conscrvation dans Ie sol, in situ, dans une collcction publique ou privée ; détermination 
de la connaissance que la science e n  a déjà par Ie moyen de la bibliographie et  des 
reproductions ; exercice de l a  crilique externe e l  i n terne ; opérations d'analyse et de syn
thèse. Ainsi, depuis l a  découvertc <le l'objet dans une fouille jusqu'à la « toilette » du livre 
que l'on est amené à publier à son sujet, lou tes les phases du travail h istorico-artistique 
sonl décritcs avec soin, j ugées avec scrupule, superposées avec logique et, en dépit de 
toutes ces précautions scientifiques, exposées avec clarté, même avec attrait. 

C'est <lire que celui qui l ira ce petit volume y t rouvera facilement tout ce qu'il fau t  
pour si tuer cxactement J'archéologie e t  l'his toire de !'art dans !'ensemble des connaissances 
humaincs, pom: en connaîlrc les méthodes particulières, au caractère aussi agréable qu'in
lransigeant, e t  pour conclure que !'auteur a fourni lui-mème Ie meilleur exemple de ces 
précieux manuels <lont il  p:1rle dans son i nlroduction et dans sa bibliographie. A l'égal des 
Jivres du P. De Smedt, de Langlois el Seignobos e t  de Feder pour l'histoire générale, celui 
de Jacques Lavalleye est appelé à <levcnir dassique pour une branche de l'histoire spéciale. 

Paul ROLLAND. 

RAYMOND REY. L' Art roman et ses origines. Archéologie pré-romane et romane. Toulouse, 
Privat, 1945. 1 vol. 8° carré, 5 1 1  p.  i llustr. CXXXV l l l  pl.  hors texte. 

Depuis les ouvrages révélatcurs de MM. Jcn n Hubert et l'abbé Plat, on attendait  avec 
une cerlainc impatience que la nouvelle lhèse relative à !'art pré-roman s'incorporät en 
quelque sorte <lans la doctrine plus générale 

·
relative à l'nrt ronrnn, c'est-à-dire que !'art 

pré-roman fût envisagé à la fois en lui-même et  dans ses conséquences, lesquelles d'ail
leurs se conj uguent avcc des apports nouveaux qui lui échappcnt et  des façons originales 
de concevoir les choses. On cspérait qu'une sorle de décantalion se produirait qui, tout 
en mct t ant chaque élément nouvellement révélé à sa place, en considérerait la valeur 
relative et permct trait de marcher de !'avant vers l'apothéose défi n i t ive de !'art roman, 
Jaquelle i n t rodui sit  !'cs t hét ique cl Jes techniques dans u n  monde nouveau, Ie monde 
got hique. 

M. Raymond Rey vient de répondre à suffisance à cc vreu. A première vue, on 
pourrait même être t enté de parler de surahondance. Effectivcment,  l'ouvrage est gros, 
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bourré de faits. Mais ce n'est pas parce qu'il est nourrissant qu'il est indigeste ! Loin de 
là. Une clarté toute française brille à travers la répartition de la matière, laquelle s'opère 
en cinq livres. Qu'on en j uge par l'intitulé de ceux-ci : l. L'art occidental des premiers 
t emps à la période pré-romane ; I l .  L'art roman : sa genèse au Xle siècle ; I l ! .  Eléments 
constitutifs de l'architecture romane ; I V. Géographie de l'art roman ; V, La décoration 
romane. 

Cette façon à la fois large et précise de concevoir Ie sujet permet à )'auteur de tout 
envisager, depuis les survivances indigènes celtiques jusqu'aux vitraux de Poitiers à la  
fin du Xlle siècle. Tout vient à sou tour, qu'il s'agisse de l'apport des barbares, des pro
grammcs architecturaux, des milieux et des courants artistiques ou des conditions et 
procédés de la peinture murale. 

Dans son exposé, !'auteur est fort prudent. En dépit de cette prudence toutefois, peut
être rencontrera-t-il quelques discussions. C'est qu'il exerce sa réflexion et qu'il expose 
ses conclusions personnelles sur les sujcts les plus passionnants et que par Ià son ouvrage 
se distingue d'un manuel amorphe ou d'un dictionnaire atone. Il nous est impossible, on 
Ie conçoit aisémcnt, de noter ici ce qui sera sans dunte définitivement acquis gräce a u  
labeur de M .  Iley et  ce qui, p a r  contre, suscitera la réserve de cerlains d e  ses collègues. 
Disons toutcfois que I e  premier cas l'emportera de loin sur Ic second. On se trouve en 
présence d'un de ces jalons imporlants de l'historiographie de l'art dont certaines formes 
superfieiellcs peuvent être modifiées, mais dont la  fixation mème restera définitive. 

Hegrcttons que la rigueur des temps ne puisse malériellement, - e'est-à-dire dans Ic 
domaine du papier, - conférer à eet ouvrage, qui rassemble u ne illustration abondante et 
1Jrécicusc, Ie caractère de perennité que la valeur de son lexte réclame. 

Paul HOLLAND. 

BAALBEl{, PALMYH.E. Photographies de Hoyningen-Huene. New-York. Editions J. J. 
Augustin, 194(), 4°, 1 36 p. de lexte et  d'illuslr. 

PATTERNS FHOJ\l NATUH.E. Photographies de Horst. New-York. Editions J. J.  Augustin, 
1946, 4°, 137 p .  de texte e t  d'illustr. 

On s'étonnera peut-être de nous voir trailer ici de deux sujets un pen en bordure de 
Ja matière ordinaire de cette revue et de les rassemblcr en une seule recension. 

Que Baalbek et  Palmyre nous échappcnt, ce n'est pas tout à fait certain, mème 5Î 
nous faisons abstraction de leur parenté avec Apamée, qui s'idenlifie à la scicnce archéo
Jogique beige. C'est que ces villes, placées là-bas bicn loin, aux confins des déserts asiali
ques, sont d'une époque et d'un style transitionnels, fort gros de conséquences puur )'art 
curopécn des hautes époques médiévales el, par eux, pour l'art roman de nos contrécs. 
Il suftïra de citer, avant mème la basilique théodosienne de Baalbek, dotée d'une contre
a!Jside occidentale et  préludant ainsi à nos églises bieéphales carolingiennes, la décora
tion sculpturale de friscs, aux rinccaux de vignes ou se mêlent grappes, feuilles et vrilles, 
ainsi que ces chapileaux ou la feuille d'acanthe prodigieusement développée dissimule 
une structure de \'olutes dont les débuls de l'art roman vont s'inspirer. A ce propos u ne 
corbeille inachcvée de Baalbek (p.  57) annonce de façon saisissante un groupe de chapi
tcaux préromans. Les remarquablcs photogr:!phies qui, avec Ie texte précis, se partagent 
Ie  nomhrc des pages de ee recueil, aident à se rendrc comple de pareils rapprochements 
dans lcsquels o n  pressent de vagues filiations. 

Que, d'autre p:irt, les modèles tirés de la nature nous intércssent aussi, on Ie com
prendra tout de suite en pensant à la flore d'acanlhe dont il  vient d'être parlé et qui 
ne constitue qu'un des mulliples exemples d'emprunt s  faits par les artistes d'autrefois 
comme d'aujourd'hui au répertoire naturel. 

Stylisent-ils toujours cux-mêmes ? La nature s'en charge souvent et i l  suffit de par
courir les admirables planches du second recueil, choisics avcc discernement et reproduites 
avec précision, pour en être plcinemcnt convaincu. L' « eslhétique naturelle » en remontre 
même à l'csthétique humaine. l\laintes fois, en effet, on a l'impression de se trouver 
devanl une sculpture ajourée, un papier peint, un tapis d'un parfait équilibrc et d.'une 
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apaisantc harmonie, alors que l'on n'a affaire qu'à de simples phénomèncs de l'ordre 
minéral, végétal on anirnal. Pour mieux rcnforcer cette impression, !'auteur a eu l'idée 
originale, à la fin du volume, de grouper des photos de l'espèce de façon symélrique, à 
la manière dont sont faits les plaquages quadripartites de nos ébénisteries. Certaines 
sources de la décoration artislique pourraient se lrouver décelécs par ce rnoyen. 

En bref, les Editions J. J. Augustin possèdent un véritable doiglé dans Ic choix des 
ouvrages intéressants en malière d'Histoire de !'Art. 

Paul ROLLAND. 

M .  E. MARIEN. Les Monuments funéraires de !'Arlon Romain. Bruxelles 1945 (chez !'auteur ) .  

Nous avons déjà parlé ic i  de !'excellent travail publié p a r  M .  Marien s u r  la sculpture 
rumaine dans les Edilions du Cercle d'Art. En égard au hut poursuivi par la collection 
dans laquelle ce lravail  paraissait et qui, inlitulée « L'Art en Belgique », est consacrée 
surlout à la repruductiun commentée d'reuvres d'art encore cxistantes dans Ie pays, 
!'auteur y traitait surtout des monumenls d' Arlon, à vrai dire les seuls de !'époque que 
!'on puisse encore s ignalcr en nombre imposant sur Ie territuire de la Belgique actuelle. 
Cctte édit ion précédente laissai l  toutefois de cóté tout un groupe d'reuvres, soit disparues, 
suil donl l a  reproduction paraissait d'un i ntérêt pcu arlisl ique. M.  Marien reprend 
aujourd'hui Ie sujet en l'envisageant sous un angle strictement scientifique. Il  l'élend en 
conséquence à toutes les reuvres arlonaises, sans aucune dislinction, et procède à de 
savants 1;1ssais de rcstitution de monumcnls abîmés, en se servant de la saine méthode 
comparalive. 

De cette nouvelle façon de concevoir Ie sujet, sort un ouvrage complet et très bien 
charpenté. On y étuèi e  successivement les pil iers funéraires, apparentés à ceux d'lgel, de 
Neumagen, de Trèves et de la Moselle.  tout voisins ; les  stèles monumenlales ; les autels 
funéraires ; Jes types en relation avec les cippes en forme de maisons, c'est-à-dire les 
cippes à rouleaux, à demi-cylindre et à prisme ; les formes exceptionnelles et  les fragmenls 
indélerminés. 

U ne bonne synthèse sur la sculplure arlonaise termine Ie livre e n  forme de conclusion. 
Voilà clone dûment exposés, dessins et planches à l'appui, les débuts de la sculpture 

dans notre pays. Pan! ROLLAND. 

JACQUES PIRENNE. Les grands courants de l'Histoire Universelle. l et Il, Bruxelles, 
Office de Publicité, 1945, 517 p. et 648 p., avec cartes. 
On reste confondu à l a  fois devant l'ampleur du sujet et devant la  maîtrise avec 

laquelle, en général, - car tout auteur a forcément plus de facilité pour une période 
que pour nne autre, - M. Pirenne est parvenu à J e  dominer e l  à I e  reserrer en quatre 
volumes, donl les deux premiers, qui viennent de paraître, traitent de toute J a  période qui 
s'étend des origines des grands états antiques, soit du quatrième millénaire avant Jésus
Christ, jusqu'au milieu du XVlle  siècle de notre ère, soit exactement après les traités de 
1648. 

Chaque volume est subdivisé d'une façon fort originale en deux parties intitulées 
respectivement : « L'Ere continentale » et « La Mer en face du Continent ». En replaçant 
immédiatement ces concepts dans Ie sujet, on voit !'immense parti qu'a pu en tirer 
!'auteur relativement à toutes les formes de la civilisation, qui s'adaptent admirable
ment à cette classification, en tenant compie évidemment de toutes les i nterférences 
naturelles. 

Nous n'entreprendrons pas de recenser ici les jugernents portés sur les faits d'ordre 
politiquc on économique, ni les thèses qui se superposent à ces jugernents. Disons sirn
plement qne, dans un exposé ou chaque fait - représcnté par chaque mot eu égard à la 
densité de la matière - constitue, d u  point de vue crilique, une sorte de traquenard, 
J\I. Pircnne a réal isé  Ie véritable tour de force d'ériger un éclrnfaudage solide, sinon par
tout n u  monument. On se représenlc les angoisscs qu'il dut parfo i s  ressentir dcvant une 
documentation mnltiforme, comme embronsaillée par elle-mêmc, et en présence des milliers 
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d'actes humai ns, encore plus impénétrahles du chef de l'élément psychologique q u i  les 
a n i m e, pour retrouver I e  ra ssura n t  f i l  d' Ariane de sa propre logiquc, scul recours l u i  per
m c t t a n t  de traverscr Ic sujet  d'outrc e n  outre. 

Nous i n si s t eron s  surlout  iei  sur les gra nds coura n t s  i n t cllccluels a u xquels s e  rat t a

chent les gra nds mouvemen t s  nrtist iqucs. 1\1. Pire n n e  n a<lmirnhlemc n t  décelé leurs réac
t i ons a u  mil ieu de toutes les évol utions e n  quelque sorte parallèlcs, circulnires ou t a n 

gentcs, d e s  formes d e  l'act i v i t é  humai ne. T a n t ó t  i l  les a ra t t nchés, comme i l  se doit,  
aux cou rn n t s  économiques, l n n t ó l  aux coura n t s  sociaux, l a n t ó t  aux couran t s  religieux, 
sans oublier ccrtaines préd i s p o s i t i o n s  naturellcs 011 raciques. Le passage de 1' A n t i q u i té 
au l\loyen Age, qui  f i t  l'ohjet de pnlpitan tes études de la part de son tou.iours regretté 
père, est,  e n t re a u t res, supérieurcment réu ssi .  Le fai t  mêmc d'avoir pris l ' l s l a m  comme 
critère de sépara t i o n  e n t re les deux premiers volumes témoigne, à cc dern ier propos, 
cl'un respect q tw s i  ahsolu de la penséc paternellc, à ]aquelle on se rèfèrc d'a u t a n t  plus 

spontanémcn t q u e  l 'ouvrage tout  cnt ier e s t  dédié à feu Henri P i rc n n c. 
Tou tcfoi s, qu'on n e  s'y t rompe pas, u n c  ohjectivité absoluc d i rigc l'cxpression des 

idées pcrson n elles de ]'auteur j u squ'en m a t ièrc phi losophiquc, parfo i s  s i  délicate, car 
l'ouvrage louche forcém e n l  a u x  ori gines d e  toutes l e s  religions.  

Pour toutes ces raisons,  Ja synthèsc <lo n t  o n  publ i c  aujourd'hui l a  moit ié, se déroule 
comme un véritnblc f i l m ,  à Ia parfa i t c  compréhension duquel : 1 idcn t des cartes fort 
claires el bien imprimées e n  noir e t  en couleur, dues au fils d e  )'a u teur. 

A i ns i  trois généra t i o n s  d e  Pirc n n e  auron t, par leur legs s c i c n t i fiquc pnrtiel, par leur 
concept i o n  e t  leur mise e n  arnvre d'u n e  mnt ière nouvelle, ou c n corc par leur collabora t i o n  
purem e n t  matérielle, r é u s s i  à faire d e s  deux premiers volumes des « Grands coura n t s  d e  
l'H i stoire u niverselle » u ne s y n t hèsc que n o u s  nc cra ignons p a s  de qua l i fier de particu
lièrement brillante e t  qui  se placera doré nava n t  a u  premier ra n g  des ouvrages de philo-
sophie historique. Paul ROLLAND. 

ELIE FAURE. Histoire de l'Art. L'Art moderne. Paris, Pion, 1 94 1 ,  8° carré, 254 p., pl.  
hors texte. 

Nous recevons seulement m a i n l c n a n l  Ic quatrième e t  dernier volume d e  l ' H i s t oire d e  
l 'Art d'Elic Faurc, et, e n  dép i t  d u  rclard, nous en sommcs heureux. I l  nous eût été pénible 
de n e  pouvoi r  signaler l'achèvement de la prestigieuse fresque dressée par l ' i ncomparable 
penseur el styliste.  l\l ieux que de la sèchc h i s toirc de ]'art, e n  effet, c'est de l a  philosophie 
des coura n t s  el des formes qu'il s';1git encore e t  ccttc façon de concevoir I e  sujet e s t  
d'a u t n n t  plus pa s s i o n n a n t c  q u e  n o u s  avons affaire ici  à Ja période historique strictemenl 
dile « moderne », c'est-à-dire à celle qui va de l a  Renaissance à l a  Révol ution,  e t  à celle 
que Jes historiens purs appelle n t  « co ntemporaine », c'est-à-dire q u i  s'étend de ce dernier 
fa i t  à nos jours. Doma i n e  d'un formidable i n lérêt ou se re ncontrc n t  e n  s'opposant o u  
e n  s e  pénét ra n t  l a  Flandre, la H ollande, l'Espagne, l'A n gletcrrc l a  Fra nce s u r t o u t  Ie clas
siei snw, Ie roma n t i sme, Ie n a t u ral isme et tous les « i smes » j u squ'à l a  date de 1 935, à 
laqucllc !'auteur a réd i gé u n  p o s t-scriptum. 

Est-il néccssa i rc e ncorc cl'i n s i stcr sur la magie des phrases de Faurc ? Jointes à l'en
voûtemcnt d'une �poquc i nt r i nsèq ueme n t  captiva nte, cllcs fon t  d u  quat rièmc volume d e  
l'reuvrc e n t  i è r e  u n e  sortc d'apot héose à l a  gloire commune de ]'a u t eur e t  d u  gén i e  a r t i st ique 

fra nçnis ! Paul ROLLAND. 

Z U R C l-I ER ( RI C H A l\ D ) .  Der Anteil der Nachbarländer an der Entwicklung der deutschen 
Baukunst im Zcitaltcr des Spätbarocks. ( A rs docta J l l ) ,  Bale, 1 !138, 1 vol.,  i n-4°, 86 p.  pl. 

Cctte ét ude, dérivée d'un m é moire académique présenté à l 'Un ivcrsité  d e  Zurich, e s t  
con sacréc it l'arch it ccturc haroquc à la f in d u  X V J l c  siècle e t  au XV! l l e, dans l e s  pays 
c e n t raux ( A llcmagnc, A u l richc, Bohè m e ) ,  oil eet arl a m a n i fcsté u n e  Y i t a l i t é  et une exhubé
ranec caracl frist iqu es. La m a t i i'rc a v a i t  été tra itée déjà da n s  les ouvrages c o n n u s  du 
P. Bra u n  ( 1 908 ) ,  de H .  Popp ( 1 9 1 3 )  e t  de �I. Wackernagel ( 1 932),  mais d'une m a n ière 
m o i n s  tcch n iquc ou cl'un poi n t  de n1c <liffére n t .  L'auteur entend m o ntrer ici la pénétration 
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des i nfluenccs étrangères en Allemagnc cl les réac tions originales qu'clles provoquent 
dans Je haroque tardif. 

Les plans I ongitudinaux dérh·és du Gesû, en Aulriche et en Bohème, sont analysés 
e n  premier lieu, puis leur déYcloppemenl en Allemagne dans l a  seconde moilié du XVIIc 
siècle (Théatins de l\lu nich, 1 668) et surtout au début d u  XV! l le (église monaslique de 
\Veingarten 1 7 16 ) .  Le plan centra! d u  Saint-Pierre connaît ses premiers succès à Vicnne 
(église des Ser\' Ï tes, 1 65 1 )  ; en Bohème, i l  prend, à Ja fin d u  siècle, une souplesse 
de lignes qui n'cst pas sa ns parenté a\'ec l a  plastique c!u Bernin (S.-Nicolas de Praguc, 
1 732, comparée à S tc-Agnès de la Piazza Navona) ; Ic maître d u  genre est Diclzenhof. 
Plus a u  centre, on voil l'octogne de Muri ( 1 696, Aq(o\'ic, Suisse) dérivé de S. Maria della 
Passione de l\Hlan, repris en plus imposant à l\laria Hilf près de Frcystadt ( 1 700) .  
L'union du plan J o ngi lmlinal et  rayonnant donnera les  résultats les  plus  gracieux au 
XVIIIe siècle : J. M .  Fischer créera la charmante église de Berg-am-Laim ( 1 737)  près de 
l\lunich, e t  Balthasar Neuman · l'égl ise de pèlerinage de Vicrzchnheiligen ( Bavière ) .  L'nb
hatiale de Ncrcsheim ( 1 745) para î t  un aboulisscmcnt,  mais on y aperçoit une rénction 
classique. 

Les édifices et  les maîtres nommés sonl bicn connus, mais !'auteur présente u n  
groupement, des datalions, e t  s'efforce d e  démêlcr les i n fl uences subies. I l  disti ngue 
l'apport de la tradilion allemande manifestée par Ic main tien de formes polygonales et 
angulaires, de doubles chcrurs et de doubles transcpts ; !'apport i talien prépondéranl jus
qu'au XV! l l e  siècle. et justifié  par la présence de nombreux maîtres transalpins ; l'influence 
française qui  n e  devienl réelle e l  assagissanle que dans la seconde moitié du siècle (el 
surtout dans l'archi teclure civile qui ne fait pas l'objel de celte étude) ; i l  se plaît 
à noter l ' interpénélralion de l'arl allemand avec cel u i  d' Aulriche et d e  Bohême. 

Comme on Je voit,  celle élude n'inléresse les provinces belges que par Ie caraclère 
cosmopolile du s tyle baroque. L'auleur néglige de parler de l'arl c!es Pays-Bas, qu'il  
connaît imparfailemenl, à e n  juger par sa bibliographie. 

THIBAUT de M A ISIERES. 

De Nederland�che Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel VII. De Provincie Zuid

Holland. Eerste stuk : Leiden en het Westelijk Rijnland, par E.  H. ter KUILE. La 
Haye, 1944, un volume i n-8°. 

La Commission royale des monuments de Hollande ( Rijkscommissie voor de monu
mentenzorg) a entrepris, voici quelques années, Ie recensemen t  complet, par provinces, 
de !'art monumental  dans les Pays-Bas, chaque volume comportanl un copieux commen
taire et étant accompagné d e  nombreuses illustrations. 

On a rendu comple, ic i  même, du volume consacré à Ja province de Groninghe. Une 
nouvelle publicalion a élé consacrée à la ville de Leide e t  à l a  partie orientale d e  la 
province du Rhin.  L'ouvrage, achevé en 1943, a paru e n  1944, e t  cette d'.lle seule est  un 
éloquenl témoignage d e  l'énergie e l  de Ia ténacilé de nos voisins d u  nord qui, en pleine 
guerre et e n  dépit de terribles difficultés, onl  su s'adonner aux travaux de !'esprit el  
décrire Jes beautés de leur pays. 

Ce nouvel ouvrage est, comme les publications antérieures de la Commission, admi
rablement composé el  présenté. Toules les communes de la région - villes el villages -
présentant quelque i nlérêt au point de vue archéologique ou arlistique, y sont passées 
en revue. O n  y décril les églises, les édificcs civils, les  chàteaux et demeures particu
lières e t  jusqu'aux mou l i n s  el  aux anciennes fermes. Une large place est  réservée au 
mobilier, aux pcint ures, aux orfèvreries. Chaque édifice, chaquc objet d'arl est  nccom
pagné d'nne ou de plusicurs photographies el, Ie plus souvent, de plnns, de coupes, de 
dessins dans I e  tcxte. Chaque analyse est précédée d'unc notice bibliographique et d'un 
aperçu his lorique, puis vient la dcscription détaillée c l  u n  essai de dalalion d'nprès les 
sources et les témoins. L'ouvrage, édilé sur papier de luxe, fait honneur à In  lypogra
phic holl::rndaise. Les reproductions, hors lexlc, a u  nombre de 476, sont d'une qualilé 
parfaite. 
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Dans la proYince de Groni nghe, nous l'aYons dit, les monmnents du moycn àgc abon
dcnl, en particulier les égliscs rurales du Xllle siècle, édifices d'une rcmarquable purelé 
de slyle et, très fréquemmen t, couverts de voûles angcvines. La province du Rhin est 
pauvre e n  édifices médiévaux. De !'époque romane i l  n c  subsiste guère que quelqucs 
vcstiges de chàlcaux-forts du début du Xllc siècle, les « Burgs » de Leyde, Teirlingen et 
Oostvoorne. Le X l l l e  siècle est représenlé par Ic donjon du chàteau des comtes d e  Leide, 
quelques tours d'église, les ruïnes du chàlcau de Lisse. Les deux plus importantes églises 
de la région se trouvent à Lcide ; ce sonl la Sint-Pieterskerk et la Hooglnndschekerk. 
Ce sont des édificcs d'u n haut i ntérêt. Le ch<.eur de In Sint-Pieterskerk et son déambu
Jatoirc sans chnpelles appnrticn nent a u  XIVe siècle, Ie rcsle nu XVe sièle ; Ia nef est 
flanquée de quatre bas-cütés. La tour de l a  Hooglandschckcrk est également du X I Vc 
siècle ; Ie chreur, Ic transept el la nef <latent du XVe siècle. A u  même siècle appartiennent 
égnlemcnt les églises rurales de Lisse, Warmond, Zoetevoorde, Katwijk. 

D'un e  manière générale, les églises nc sant pas voûtécs et même les chccurs sant 
couverts de berceaux de bois. Le déambulaloire est très rare et on ne rencontre ni 
absidioles n i  chapclles rnyo n n nntcs. La tour unique est invariablement plantéc à l'ouest. 
Les arcs-boutanls sont inconnus.  Seules ces deux grandes églises de Leide sont partielle
ment voûtées. A l a  S i nt-Pieterskerk, des voûtes d'ogives règnent sur les doubles bas-cötés 
de Ja  nef, sur Ie bas-cöté occidental du transept et sur Ie déambulatoire. A la Hoogland
schekerk, seul Je vaisseau centra! est couvert d'un bercenu de bois ; les collatéraux de 
Ja nef et du transept, Ie cl1u·ur et Ie déambulaloire s'abritent sous des voûtes à liernes 
cl  à tiercerons. Des murs-boutants encnslrés dans des pignons, tout aulour du déam
bulatoire, épaulent les voûtcs d e  celui-ci. Ce dernier édificc est d'une particulière élé
gance. Le chreur surtout, avcc sa coursière, qui horde un triforium aveugle richemenl 
décoré, et ses haulres fenêlres aux résillcs variées, donnc une très belle impression 
d'élancemenl. Des lourelles flanquen l  les croisillons du transept ; à l a  Sint-Pieterskerk 
Ia façade est égalc1i1ent encadréc de tourcllcs ; i l  y a là, semblc-t-il, des rnppels d'une 
tradition flamande. 

Le bilan des édificcs du rnoyen àgc est clone pauvre dans l a  région étudiée. Le 
principal i nlérêl de l a  provincc du Rhin, ce sont les édifices civils des XVIlc et XVI I l e  
siècles, monumenls publics, chàlcaux et habitalions parliculièrcs. Leide surlout abonde 
en maisons d e  !'époque baroque cl  des époqucs Louis XV et Louis XVI. Cellc pctite ville 
a conservé u n  cachet extraordinaire el Je nombre et Ie caractère de scs maisons 
n ncienncs en font un véritablc musée d'architcclure. Comme en Flandre, I e  XVII e  siècle 
présent<e deux types : la façade avec pignon à gradins, qui s'apparente cncore a u  moyen 
àgc, mais à u n  degré moindrc que dans les villes flamandes ; l'archilecture y est plus 
froidc cl les baies sant généralcment de tracé carré ou segmentaire ; les façades de 
slyle proprcment bnroque, d'allure très mouvcmentée, richcment décorées de volutes et 
de p inacles. Pcu de façades spécifiquement Louis XV, mais de beaux i nlérieurs avec 
plafonds sluqués cl  gracieuscs chemi nées curicusC'men t  conlournées. Les façades Louis XVI 
abonden l ;  leur architcture est d'un caraclère sec et ne se distingue guère que par l'emploi 
fréq uenl des guirlandes. 

Cel ouvrage, tout comme ceux qui l'ont précédé dans cettc colleclion, fait Ie plus 
grand honneur à la science hollandaise. L'effort de la Commission des monumenls d e  
Hollande est  à rapprocher du magnifique lrnvail s u r  l e s  églises de France entrepris 
quelques a nnées nvan t  la guerre et qui va être poursuivi. La méthode suivie dans les 
deux pnys est la seule qui permettra un jour aux archéologues de faire la synlhèse 
monumentale des édifices d'une région. Ce patient travail cl'analyse est Ic prologue néces
saire de toute synlhèse sérieuse. Fn Belgiquc, quelqués travaux du mêmc genre ont n1 
Ic jour, mais ils o n l  élé fai t s  e n  ordrc dispersé ; pour aboulir à des résultats vérit a
blemC'nt scienlifiques, il faut suivre u n  plan d'ensemble et adopter une mélhode inva
riable, rigourcusemenl observéc, pour toules les régions d'un pays. C'est Ie  mérite des 
sava nls hollandais de l'avoir compris. 

Baron VE!lHAEGEN. 

177 



EL!E LA �!BEHT . L'Art en Espagne et au Portugal. ( Collect. A r t s ,  Stylcs C'l Tcchniques ) .  
P a  ris, Larousse, 1 945, 1 38 p., LXIV pl.  

G EORGES P I LLEi\IENT c l  N A D l :\ E  D A :\ I LOFF. La sculpture baroque espagnole. Paris, 
Albin l\lichcl, l !l45, l ï4 p., LXXX pl.  

O n  s'él a i l  t rop h a b i l u <\ à la remorquc de l 'hist oirc pure, à considércr la civi l isalion 
d e  l : i  péninsulc ibériquc t'l l' ll  particulier son art comme u n mélange,  s i n o n  u n e  j uxla
posi t i o n  d'élé m c n l s  d'origi n c s  les plus divcrses - a u tochlones, elassiques, scp t e n t rio
n a u x, a s ia t i q ucs, p rochc-ori c n t aux, a fricai ns, ju ifs, etc., - d o n l  l e s  parlics composa n l es 
scuies pou vaicnl s e  relrouver dans l a  physionornic n a t ionale sans l u i  conférer u n  
l'aradère spéc i tïquerncnl propre. L ' a r l  esp'1gnol é t a i t ,  croy a i l -on,  u n c  sortc de mixture, 
n c  rnanqu a n l  par a i lleurs 1 1 ullemcnt d e  savcur, mais d o n l  o n  pouva i l  t o u t  a us s i  bicn 
goûter les épices d a n s  les pays a u xquels cclles-ci avaic n l  é t é  cmpru ntées : ! ta l ie, par deux 
ruis,  France, par deux fo i s  a u  m o i n s, l\laroc, Flandre, e t c  . 

. -\. la longue u n e ré-ad i o n  devait  se pru d u ire. N o u s  la voyons aujourd ' h u i  dans l o u l e  
sa force. La s i t ua l i o n  e n  c s l  même reto urnée, si bicn que cerlains phénomènes africains 
nc s'expliquc n l  p l u s  q u e  sous l'anglc de ,·i s i u n  espagnul c l  q u "à cctte expa 11s iun, corres
pondanl à l a  plus belle périodc i s l a m iquc, s'aj uulenl,  comme un champ i 1n mc 11 s c  dunt 
l 'cxplkation néce s s i t cra c ncorc !Jea ucoup d'd udes, l e s  phénomènes sud-a mérica i n s ,  coï1 1-
cidant tl\"Cc la double intrusion chréticnnc et européc1 1 1 1e  d a n s  Ic Nouveau l\londc. La 
revanche est  écla l a n le . 

.-\. \Tai dirc clle n'esl possiblc q u e  gràcc à l 'atlri b u l ion de caractères v raiment parti
c u l i ers à J'arl des pays d'origine, caraclèrcs que ! 'on rclrou v e  avec plus ou mains de 
purclé dans leurs applica l i o n s  hors de la mél rople. Ces caractères, 111 . Elic Lambert, 
d'u11c part, pour l o u tcs les lcc h 11iques c l  pour l o u t e  l a  du ri•c d'une efflurcscc11cc q u i  va 
des Homains it Picasso ; i\I .  l ' i l l c m e n t  et l\lmc Dani loff, d'a u l re part, pour la sculplure 
d'une époque ou l a  « hàblcrie » péni11s ulairc a t rouvé u nc a udiencc à sa mesure, les 
é tablissenl avcc sûrclé. Le pcl i l  l ivre pratiquc du premier esl plus compac t ,  plus nourri 
dans ses suhdi,· i s i o n s  idéologiques ; l'éléga 1 1 l  volume d<·s seconds donne plus d'aisance 
à Ja présc n t a l i o n  d e s  perso n na l ilés ; m a i s  lous deux c o n s t i t ue n t  des o u v rages sol ide
mcnt composés et i l l u s lrés d'une faço n fort didactiquc, d o 1 1 l  la cons u l t a t io n  est i ndis
pcnsa b le à cel  u i  q u i ,  les y c u x  sur l'Espagnc c l  Ic Port ugal, s'occupe des aclions e t  des 
ri'<tclions de l'arl flama 11d,  a u  moins primitif  cl baroquc. 

Paul  HOLLAND. 

JE.-1."1 MOG I N .  Les J ubés de l a  Renaissance. 13ruxelles. Les E d i l i o n s  d u  Cercle d'.-1.rt, 1 9-16 ; 
So, 43 p. XXX I X  pl. ( Collect . L'.-\rl en l3clgiquc ) .  

L e  t i tre de l a  l i seuse de ce l ivrc ( « Les Jubés » )  e s t  l rompcur e n  c c  q u ' i l  a n nonce 
plus que Ie t i t re récl de la prem i ère page, cl eclu i-ei à son t o u r  déborde de la matièrc 
é l u<liéc par Ic fa i t  q ue, c o nformé m e n t  au programme de la collec l ion, il n'i n s i s l e  que 
sur les lCU\TCS de l'cspèce c ncore existanles en Belgiq uc, à l'exception près d u  j ubé de 
S a i n t -Géry à Camhrai e t  d e  cclui d e  13ois-lc-Duc, Ic dernier élant conscrvé aujourd'hui 

a u  Victoria and Albert i\lu sc11m de Londrcs.  Il e n  résu l lc peu l-être une double déccpt i o n  
po11 r  l'acquércur d u  volttmc c l  la seco nde c s l  s u r l o u t  regrcl lable d u  poi n t  de vue scien
ti lïquc, car nolrc pays n·n !KI S vécu en vasc clos,  s u r t o u t  it ccllc époque d'esprit u n i versel 
que fut la He1 1aissa ncc. Dans les l i m il e s  des Pays-13as d'alors, dont la eohésion s'affir
mait da n s  l u u s  k s  do11w i1 1C's, d'a u t re s  cruvrcs. simila i rc s  o n l  v u  Ie jour, <JU'i l cût é t é  
i n l éressanl d e  rapprocher p l u s  fortement d e  cellcs q u e  garde e ncore la Belgique moderne. 

i\lais, trève de rcgrl' l s  : l'a n l cur l e s  parlagc l u i-mêmc l'l contenlons-nous comme l u i  
l e s  l i mites  géograph iq11es q u i  l u i  o n t  é t é  a ssignécs p a r  l e s  édilcurs . .-\. l ' int érieur de ces 
l i m i t co; i l  a Irès  h i e n  noté les pièces l' Ssenl ielles : S a i n l l'-,Vaudru à lllons ( 1 548) ; 
tleaurcparl à Lit·gc ( v ers 1 550),  Sain t -G(• ry à Cambrai ( v ers }; 150) ,  :\ o lrc-Da me it Tou rna i 

( 1 57:! ) ,  Sai n t -Germa i n  à l\lo1 1s  ( vers 1 5 7 5 ) ,  Not rc-Dame it .-1.nH•rs ( 1 592-1 596 ? ) ,  Sa i n t -U rs
mer à Binche ( 1 :1!l2 ) ,  S a i 1 1 t -(li·ry à Brai ne-le-Co m t e  ( 1 593 ? ) ,  Saint-J ulien à A t h  ( 1 598-
1 602),  Sa i n l s  l\lichel  el  G udulc à Bruxl'llcs ( 1 599-160:1 ) ,  S a i n t -.Tacques à l .i(•ge ( 1 602) ,  



Collège des Jésuites à Tournai ( 1 605) ,  Sai nt-Jean à Bois-le-Duc ( 1610-1 6 1 3 ) ,  Saint-Pierre 
à Lessines ( 1 6 1 5 )  et Sain t-Vi ncent à Soignies (vers lG:-15) .  

Comme o n  I e  voit,  la l i s l c est  déjà longue et, e n  tout cas, suffisante pour captiver 
l'a l l cn l ion. Chaquc fois lil. l\Iogin a proc{•dé à une analy se des plus fouillées et, sans 

cepcndant drcsser u ne sy n l hèse, i l a marqué les par l int lari t {·s qui  rapprochent ou dis
t i nguent les cruvrcs les uncs  des aut res en t ira n! au moins la conclusion générale que deux 
jubés onl  rc,·êtu une imporla ncc· fondamc n l a lc dans la genèsc de tous ; cclui  de Mons, 
du à Dubrocucq, e l  celui  de Tournai,  du à Cornc ille Floris. 

A propos des dcrh·és possihlcs du second, toutcfois, lil .  �l og i n, après avoir soigneusc
ment noté la parcnté donl  t émoigne à son {·gard celui  de Bruxelles, néglige de s ignalcr 
lu qualité tourna is ienne du sculpteur Abraham H i dPux à q u i  cc jubé de Bruxelles fut 
commandé ; !'auteur perd ;I Î n s i  unc occa s i on de renforc<' r sa thèse. L'argument vaul 
cepcndant tout autant d a n s  cc c;1s que dans Ic cas du juhé d'Ath, ou !'on se contente 
de la présence du sculpteur t ou rn a i si e n  \'an Biervl iet.  Il est  \Tai qu'à cc qui  serai l  a i n s i  
une sous-a:uvrc de Floris, F l o r i s  p e u l  a Y o i r  ré· i n fusé  sa 1w nséc par l ' i n l ermédiaire d'un 

projct que dépos:1 son fils - et  non lui-même, comme Ic  laisse croire lil. l\login, vu qu'i l  
éla i l  mort en 1 575 ! - pour Sai n l e-Gudulc en 1597. 

U n  au tre jubé de Tourna i ,  cel n i  du Collège des Jésu i l l's (que M. l\login confond avec 
Ie Noviciat,  comme il se tro mpe sur la succcssion des l i l rc s  de l'égl i se Saint-Bavon il 
Gand) pourrai t  fourn ir la clcf d'un autre prohlèmc ; celui  cks j ubés-trihunes, adossés au 
rcYcrs des faç:1des. i\I. l\login y Yoi t ,  a\·ec ra i son,  unc ori g i ne .iésuile .  Il aura i t  pn confir
mer sa l hèsc en exa m i nant ,  a prè s P l a n t enf(a (qu'i l  ne c i l c  malheurcusement pas au sei n  
d'une bibliographie assez pcu prél'Ïse par ai llcurs ) ,  u n  l iHe cl'csqu isses d e  l a  Bibliothèque 
cle Gand. I l  y aura i l  vu que !'archi tecte de b chapellc préeitée  des Jésui tes, Ie  frèrc 
Hoci maker, a dessiné des pro.iets de jubés à t roi s arches surbaissées de l'espèce, clo n l  
celui  de Tournai  p e u t  représenler une d e s  exécu l ions c l  d o n t  la product ion, en tout cas, 
a explic i tement soll ic ité  Ie  talent des constructeurs de Ja Compagnie. 

l\ous pourrions d ire cncore bicn des choses sur la parenté Tournai-Anvers-Bois-le-Dur, 
mais non est hic locus. C'est plutöt Je l ieu de fél ic i ler 111. l\l ogin d'un flair, dont des p ièces 
d'archives qu'il n'a pas remarquées v i ennenl confirmer la préscienec . . .  

Paul ROLLAND. 

EDOUARD MICHEL. L'Ecole flamande du XVe siècle au Musée du Louvre. (L'Art en 

Belgique, hors série) .  B ruxelles, Editions dn Cercle d'Art, 1 944. l n-8°, 99 p., 48 pl. 
1 "·� ·- ; 

\'ui m i en x que i\I. l\l ichel n'esl qualif ié  pour écrire Ie YOlume que nous analysons i c i .  
Ayant étudié dcpuis longtemps Ia peinlure flamande, notamm e n t  celle du XVe siècle, ce 
d isciple de 111 . H u l i n  de Loo a u n e  connai ssancc très profonde des colleclions du Musée 
du Louvre, y ayant orga n i sé el  d irigé Ic  service de documcntalion chargé d'étab l i r  un 
dossier anssi  complet que possiblc pour chaque tableau du riche muséc. C'est d'ailleurs 
en puisant à ces copieux dossiers, aussi bien qu'en s'appuya n l  sur ses notes person
nellcs, que i\I . i\lichel a réd i gé Ic présent ou\Tage. 

L'auteur a esl i mé u t i lc  de faire précéder la parl ic  cl ocumcnlaire du Yolume d'une 
bri llante synthèse, clans laquclle i l  relracc l'é,·o! u l ion de la p e i nture flam:rncle au cours 
du XVe siècle, tout en n'éYoquanl  que les chefs-cl'crnvre d u  Lou\'rc. Son exposé rommcncc 
avec I e  Parement de Narhonnc ( 1 3 75-1 :178) c l  s'achè\'e Yers J. 520-1 525, ;rn moment ou 

t ravuil lent Colyn de Cotcr l 'a t l ;1 rdé et Pron>s l , cc retard a l a i re que Ie décor d'esprit non
Yeau i nléressc, ces 1: o n t e m por:1 i n s  des n.•11\Tes primesau l i (•res, originales el noYat rices 
crl-l·es par Que 11 t i 11 �klsys.  Tous les grands m;dlres du XVe s iècle défilent,  représentés 
par des panncaux c·ssc• n i  i c l s  el r{' \·{·la l c• u rs d<'s d iYers aspl' c! S  de leur i;é•nie.  Seul H ugo 
Va n der Goes 111 : nq ue à 1 " : 1ppd. Ie Lou \T<' nc pos s{· d a n l  a1 1n1 1 1  l :1h!c:111 ori�inal  du maître. 
H u bert Van Eyek e t  Ic lll a î l rc de Flémalle a uxq ucl s l\I. l\l id1el  rcsle fi dèlc, n·y sonl pas 
non plus ; mais heureusemc n l .Jean Va n Eyck el  Rogier Van der 'Veyden figurent dans 
cet l e  galerie  a u t remcnl qu'o11 t i l re d'ombres. 
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Dépassa n l  les caracti•rcs de chaque urt ist c, )'auteur i n si ste sur l'origi nal i té  proprc 
de l'école, sur Ic röle prépondéran l  qu'elle a joué el  sur son rayonnemenl. Pou r 1\1. !llichel, 
Ie lrail  fondamcntal  consisle e n  la  ruplure, dès Ic débul du XVc siècle, avcc les tendances 
t raditionalistes gulhiqucs, les peintres fla mands faisant  cn trcr la nature et  la l umière 
dans )'art du norcl des Alpcs. Comme leurs émules flore n l i ns, ils ont conquis l'cspace, 
mais avec des mélhodes pcrsonnelles. J nsislant sur eet aspect du rénlisme, )'auteur semble 
minimiser, vnire ignorer, tuut un sectcur ; car, à cöté de fa réalité extéricure, il y a 
encore tout Ic doma i nc de la réal i té  i n térieure, et )à surtout les pein t res flamands du 
XVe siècle sonl passés maîtres, et maîtres inégnlés dans l'expression des senliments les 
plus inlimcs, des aspiralions les plus é)CYées, des pensées les plus délicates. I l  n'est déci
dément pas suffi sant d'écrire (p.  21 ) en un raccourci u n  pcu hnrdi d'ailleurs, que « cer
tains  des plus beaux port a i t s  de Memling scmblent annoncer de t rès loin Ic  milieu de 
Port-Royal, évoqué par Philippe de Champaignc ». D'autrc part, un paragraphc sur la 
technique aurail  élé Ie  bienvenu. 

La parlie documentaire <lont o n  n e  peut assez louer la prcc1s1011 et !'abondance, est 
divisée e n  deux sections. Il y a d'abord les not ices rcl a l ives aux chefs-d'reuvrc de Jean 
Van Eyck, de Petrus Christus,  de Rogier Van der \Veyden, de Thierry Bouls, de Hans  
1Wemling, de Jusle  ce G and, de S imon !llarmiun, de Gérard David, de Jean Provost, de 
Col i n  de Coler, du Maître de l a  vue de Su inte Gudule, de Quenlin M etsys, de Gérard de 
Saint Jean, de Jéröme Bosch et du lllnîtrc gantois de 1 499. Quelques notcs biographiques 
sur les peintures, l ' indical ion rapide d'unc bibliographie essent ielle ( relcvons u ne errenr 
typographique : Ie  dict ionnaire de Thieme et  Bccker e n  était arrivé a u  lome 35 et non 25 
en 1942) précèdcnt les données sur les reuvres. Dans celles-ci nous trouvons des ren
seignements sur les moyens d'identification ( numéros d'inventaire et  de catalogue, sup
port, dimensions, signature cl date) ; la description du sujet et  des couleurs est imprimée 
sur les feuillcs transparentes qui accompa gncnt les planchcs, mais !'auteur y renvoic 
avec précision, sur l'histoire du tableau (origine, collecl ions par lesquelles i l  passa, dé
membrements éventuels) ,  sur l'atlribution, l a  conceplion du thèmc e t  les rapprochemenls 
iconographiques qui s'imposcnl, sur I e  slyle de l'reuvre, sur les  réalisations qu'elle i nspira, 
enfin sur la place chronologique e t  idéologique qu'elle occupe dans l a  production <lC' 
l'artiste. Le mention des grandes cxposilions auxquelles Ie  tableau figura achève la not ice 
avec I'indication de la bibliographie spéciale. 

Relevons quelque s  points : revisa n t  une posilion a ntérieure, lil. M ichel datera i t  pliis 
volontiers la Vierge d'Autun de 1 432/33 que de 1 436, il rnpprocherait clone l'reune plus 
près du double portai t  Arnolfini  que de la Madone du chanoine Van der Paelc.  La Pietà 
de Petrus Christus passa de la collection Schloss au Louvre e n  1943, mais nous apprenons 
maintenant que cc ne fut qu'un dépöt tout provisoire, de manière à soustraire Ie  pan
neau de la rapacilé allemande. A propos de la notice biographique de Christus, signa
Ions que Baerle est proche de Tilbourg e t  non de « Tilborgh "· Ce n'est guère faire preuve 
de fair-plny scientifique que d'ometlre d:rns la bibliographie les ouvrages de défenseurs 
de thèses opposées à cclles qu'on adopte : pourquoi, à propos de Jenn Van Eyck e t  de 
Rogier Van der \Veyden, systématiquemenl la ire les ouvrages de Renders et Ie  lome XIV 
de l'Altniederländsche Malerei de l\lax-J. Firedlaender ? Les ! omes 1 et  Il  de cetle monu
mentale synthèse doivent t oujour5 ê t re ci tés <ivec Ie  lome XIV. puisque Ic  s:ivant auteur 
revient dans eet ultime volume sur les idées qu'il  avait  développées au début de son 
c n l reprise en adopt a n t  les t hi\ories défendnes par Renders. Pour faire connaît re les  posi
t ions de ce dernier, )'auteur rcm·oie Ic  lccleur aux éludcs de M .  Hulin de Loo. La 
consultalion directe des sourccs est  l a  vraie mélhode scientifique cependant. Nolons qne 
pour Ie problème Jnsle de Ga nd, Il!.  lllichel adopte l a  nrnnièrc de voir de son maî t re : 
Pcdro Berruguctc a urail  achcvé la décora t ion dn studio d'llrbin,  ce que personnellement 
nous ne pouvons admet lre ; par contre, nous sommes heurcux de constatcr que les com
plications apportées par Solfgang Schöne dans Ia biographie de Thierry Bon t s  et la répar
t i t ion des tableaux entre plusicurs artistes dn groupe Bouts n'ont pas convaincu M.  Michel. 
La réplique bicn tardivc du Prêteur et sa femme de Qnen t i n  Metsys, signalée comme se 
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l rouvant à Rome en 1 935 dans la collec l i on dclla Faille de Lc,·erghem, est entrée dans 
l e s  musées royaux des Beaux-Arts, à Bruxelles. en 1 942, an'c toule la col lec l i on de !'ancien 
ambassadeur de Belgique à R ome (cf.  l\larg. Devigne, Ca lalogue de la  collection delhi 
Faille de Leverghem, p.  29, Bruxelles, 1 943) .  

L a  seconde partie des notic e s  est consacrée à l 'étude des répliques d'ori!( inaux perdus, 
parmi lesquelles i l  convient  de c i ter  la Pietà d'après H u go ,.,111 der Goes, I c  Ch rist et  la 

Vierge de dou!cur d'après Thicrry Bou t s, puis unc série de portra i l s  princiers : ceux de 
.Jean sans Peur ( 1\1 .  M ichel l 'a l t ribue à l'école franco-fl a nrn ndc du début du XVe siècle, 
n'admeltant  pas  l ' a lt ribu t ion à H ubert Van Eyck qu'Herma n n  Bcenken proposa à propos 
Hubert und .fa n Van Eyck, d a n s  Ie  Wallraf-nicbart z-Jahrbuch, N. F" 1 1 / 1 1 1, l!J33-1!l34. 
de l'cxemph1 i rc conservé au muséc d' An vers. Zur E n t s t ehungsgcsl'icht e  der Gen t er Alt ars 
p. 226, référence q u'i l  aur:dt s a n s  doule fal lu  c i t er),  Phi li ppe Ic Bon, I sabelle de Portu 
!(al, Jean 1 de Clèves, l\largucrile d'York, Ph il ippe Ie Beau et  l\largueri t e  d'Aut richc. 
L'éru d i t i on de 1\1. l\lichel est rcrnarquable cl !'on peut affirmer que ces dcrnièrcs  notices 
sont de ,·fri tabks modèles du genre, en part iculier au poi n t  de vue iconographique. 

Les planches rcproduisent  !'ensemble ou de nombreux dét a i l s  des c:cuvrcs étudiées, 
clles son t l rè s  bonnes,  ce qui  n'est pas nn mince éloge à l'adresse de l 'éd i t eu r  qui e s t  
parvenu à c e l  t e  fin à vai ncrc toutes les difficnltés que nous connaissons actucllernen t .  
i l  complèl e  et foc i ! i t e  l rès hcureuscment l'évocat i o n  compl è l c  d e s  lableaux préscntés 
1 ' 1 1  commcn l a i rc sur Ie sujet et  les cmileurs est imprimé s u r  les feui lks t ransparenles,  
dans re précieux a lbum. 

En at tenda n t  que Ie  l\luséc d u  Lou\Te - à l'cxemple de la  N al ional  G a l lery de Lon
drcs - publ ic un catalogue scient i fique de ses collec t i on s, Ic  l ivre de 1\1. l\l icbcl rendra 
les  plus grands services aux h i storiens de l'art ; sa consult a t i o n  e n  est indi spensable pour 
ceux d'e n t re cux qui étudienl plus spécialement l a  pei n ture flamande au XVc siëcle. 

J .  LAVA LLEYE. 

Dr. l\IARJ{ EDO T H A LBAUT, Michiel van der Voort de Oude als Dierenbeeldhouwer. 
De Amors en Putti  van Michel van der Voort den Oude. A n twerpen, De Sikkel, 1 946, 
80 bi. en 1 04 bi. geill .  

In 1 944 werd het  werk van 1\1. E. Tralba u l  : De A ntwerpsche « l\leester Constbeltsny
r'cr » l\l ichiel van der Voort de Oude ( 1 667-1 737 ) ,  zijn leven e n  werken, bekroond door 
de klasse der Schoone K u n s t e n  Yan de l\oninklijke Vlaamsche Akademie voor Weten
schappen, Let teren en Schoone Kunsten van België. Tot nog toe verscheen deze studie 
n i e t  in  druk,  i n  a fwach t i ng echter heeft  de schrijver « Onbekende Archivalia betreffende 
Michel van der Voo1·t den Oude » ( u i t gaYe Die Edele) in het l icht gezonden en verga s t  

h i j  o n s  t ha n s  i n  de l\laerl a n tbibl iot heek, op twee afzonderlijke deelen, !(cwijd a a n  detail
st udie.  Zoo men niet mag ze!(g-en clal M ichiel van der Voort een geniaal k u n s tenaar was, 
een leidende, voora a n s t aa nde figuur wa s hij voorzeker, en dit  o .  m. o m  zijn merkwaar
dige veelzijd igheid. 

Reeds vroeger werd de aandacht gevestigd op het baanbrekend werk rnn zijn graf
monumenten ; z ijn preek st oelen noemde Dr. Gabriels wonderen van tech n ische vaardig
heid, zoo niet nm smaak ; in de evolut i e  van het al taar schij n t  hij eveneens een rol te 
hebben vervuld en eindelijk wordt hij genoemd als een « schil lerend portretkunstenaar ».  

Dr.  Tralb:i u t  v e s t i g t  n u  d e  aa ndacht op de ui tzonderlijke begaafdheid van M ichiel 
van der Voort als d icrenbeeldhouwer, onderwerp dat hij reeds beha ndelde in 1 943 i n  
een voordracht gehouden voor d e  leden van den Oudheidkundigen Kri ng van A n t werpen 
en waarvan een samem·a t t i n !(  verscheen in het Jaarboek van gemelden kring. 

Vertrekkende Y a n  het dekora tief bedoelde Eekhoorntje va n h e t  wandepilaphium De 
Eeuwigheid voor de famil ie  Pecters-rnn Eelen in de A ntwerpsche S t-Jacobskerk, de sala
mander - in de u i tvoeri ng verva ngen door een fret - van het  !(rafm o n u m e n t  van Al
bertu s  de Coxie v a n  M oorsele, waarvan een m i nder geslaagde gravure voorkomt in Le 
Grand Théà t re Sar:ré d u  duché d e  Braban t  en waarvan twee t erra-cot t a  beeldjes bewaard 
worden in h e t  M u se u m  te Brussel,  a lsmede een aant a l  teekeningen in privaat verzamc-
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l i n gen, s t i p t  Dr. Tra l b a u l  t l'rlnops de ge,·leugl'lde d i erc·n "'"1 de clo or ,· a n  dn Voort o n t 
worpen mo1 1sl ra 1 1 s  i n  de S l - . \ n d r i eskerk I e  ,\ n l werpen, om d a n  l > reech·oerif: t e  handelen 

m·er den in 1 7 13 ,· o l t ooidc• n  kansel Y a n  de S t-l:krnar<l u sahd ij ;ia n  de Schelde, d i e  t ha n s  
prijkt i n  de A n l. wcrpselll' 0. L. Vrouwkerk. Verder k o m t  nog h e t  L a m  '"1 1 1  h e l  a l t a a r

beeld de Onschuld i n  de Verrij ze n i ska pcl '"1 11 de S t -Jacok skerk a a n  de heurl , a lsook de 
a rend van het S t. -J : 1 1 1 sbeeld i n  dezelfde kerk, allesz i n s  ec'n hoogt epu n t  i n  het (['ll\Te ,·a n  
d e n  meester.  1 11 1 7 21 k rijgt  n1 11 d e r  Voort nogmaals de• gel egenheid o m  z i j n  k u n d e  e n  
\'aardigheid a l s  d i e rc n heeld houwer t e  bewijzen :i a n  d e n  k a n sel ,·a n h e t  Norbert i 1 1 n c 1 1 -

klooster van Lel i ë n d a l  t e  l\lechelen. n u  i n  de S t-Romhout skerk. E n  t e n  s l o t t e  word t dt· 
aa ndacht geves t i gd op h e l  1,;1111 Y a n  d e n  GoC'den I-krder a a n  een b i ec h t s t oel i n  de G e n l schc 
S l -l\! iehiclkerk.  

'Va s  i n  de C:-é r s l e  werke n  h e t  d i e r  i n  eers t e  i n s t a n t i e a l s  dekora t ief elemen t bedoeld 
en Yertoonde hel danrhij zekere WC'rkel ijke t ekort komi n ge n  en f o u t e n .  in z i j n  l : l l ere 
werken o n t popt z i c h  ,·a n  der Voort n i s  Cl'll d i ere n k l' ll lll'r c•n -beel dho uwl'r, op w i e n s  
gewrocht e n  zelfs d e  gespec i a l i sl'erde n a t u u rh i s t oricus n i et s  meer w e e t  a;1 1 1  t e  merk e n  o f  

af t e  d i n gen, w n t  d e  prec i e s h e i d  , - a n  c k  l i dwmel ijkl' c o n s t ru c t i e  betrC'fl . .\ n n  zijn ka nsl' l s  
\'ooral w i s t  hij  h e t  Aardsch Para d i j s  t e  he\·olken mC'l een m C' n i g t e  d i eren. ll ' : t uurget rouw 
weergegeven e n  d i t  zoowel wal h u n  l il'ha;1 111sbuuw n i s  wa t h u n  h ou d i n g, bewe g i n ge n  en 

hnn del i n ge n ,  zelfs wnt hun gevoel betref t .  

A l  verricht ll! i c h i e l  \'a n d e r  Voort heen b:1:rnhrek<·1Hl werk i n  de Ynors l e l l i n g  \'an 
Amors e n  P u t t i ,  l oc h  is n ie t  a l l een het groot :w n l : l l  \'a n  ckze beval l i ge \H'zcn tjes i n  
z i j n  reuYre opYa l l e n d ,  w:1 1 1 t  hij  w i s t  hC'n ook i n  ,·eJe genl l k n  - « w:1n nc•er clc mc•esll'r  

er geheel z i j n  k u n sl e n aarsziel  in l e g t  e n  C'r gansch zijn warme t e m pcr:1 1 1 1 e n l  in u i t l e ef t ' 
- de ,·oor naa m s t e  k n r:1 k l er t rddi e n  ,·n n  zijn k u n s t  l c  f(e\·en. 

lil.  E. Trnlb:111 t doorloopt dan de reeks Yn n deze « i n n emende en meestal  opYa l l e n d  
zwieri ge versch i j n i n ge n ,  d i e  soms b ij l i c n t : 1 1 l e n  t egelijk u i l  de h a n d e n  v a n  den m e e s t e r  
zelf of Yan z i j n  l e e rl i n ge n » k w a m e n ,  en k Y e r l  daarbij h e l  bewijs, d ; 1 t  h ij zelf, bcneYcns 
z i j n  yaardighC'id in h e t  h n n t eeren \'an cle pl'n, ook,  eYenals  de k u n s t e n a a r  w i e n s  leYen h i j  
bestudeerde, een u i t nemend k i n d erpsycholoog i s .  H i j  t ra c h t  de k a rn k t ert rekkcn \' a n  den 
s t ij l  Y:l ll den o n t werper c• n u i ! Yoerd er duidelijk u i t een te  zetten, e n  t e,· c n s  poogt h ij de 
gelaatsui t d ru k k i n g  t e  o n t leden e n  ons Yrengdc e n  leed ,·an p u t t i e n  serafij n e n  te do<•n 
aa n\'oelcn.  

'Vaar bij h e t  s t udeeren vn n het  werk Yan een beeldh ouwer, gewo o n l i j k  <k i n  grool c  
getallen bcw;1; 1rde t eekc·n i n ge n  worden genegeerd, o f  e r  t e n  m i n s t e  slech t s  d a n  gebruik 
wordt van gemn a k t ,  w:1 n n eer e e n  lrn n d t eekcn i n g  eiken t w i j fe l  wegn eem t .  heeft Dr. Tral
haut ook dC'ze hron niet o n b e n u t  gel n l e n  e n  heeft er zelfs heel wat beh n grijke gegeY e n s  
i n  geYonden.  

Een a rnkre hron waa r:rn n l\I .  E .  Tr:ilba u l  1 1 1 e n i gm:1nl  ging p u t t e n  - en d i e  meer c• 11 
mee·r als geheel bet rouwbaar wordt gea c h t ,  \'ooral w:i t d(• XVl ! l c  e<·nw a a n gn a t ,  - i s  
het handschrift  o p  h e t  A n t werpsche s t a d sarch ief v a n  .fo coh v a n  den S a n d c n  : H e l  A 11 l 
werpsd1 ]{o n s t - t ooneel  v a n  A n t werpen. 

Beide n i t gaYen zijn even rijk g e i l l u s l rC'enl, e n  de plwto's,  genomen op a a n d u i d i ngen 
Ynn den schrij,·er zelf, get u i g e n  \'a n  goeden smnnk e n  k r i t ischen z i n .  Ons besl u i t ,  n a  
a andacht i g  lezen v n n  d e z e  boe i e n de e n  z e e r  Y l o t  gesch rn·l'n werk e n ,  k u n n e n  we s a m e n 
vat t e n  i n  een w e n sch : l\ ! o g c  o n s  g e d u l d  01 1 1  de mon ogr:1 phie, d o o r  lil .  E. Tralba u t  a n n  
M i ch iel v n n  der Voort g e w i j d ,  t e  z i e n  Yersch ijnen, n ie t  t e  l a n g  meer op de proef worden 

gesteld. 
A D. J ANSEN. 

Hommage à Cha rl es v an  den Borren, �!c\langcs, Al l\'(•rs, De Nedcrl a n d sche Boekh a ndel,  
J 94f>. ffo 360 p . 

. -\ t l c i n l  par Ja l i m i t c  d'àge Ie 1 7  novembre 1 944, Chnrles van d e n  13orren deva i l  nor
malem e n l ,  dès cc m o m e n t ,  nba n d o n n e r  son c n scignement  aux U n iver s i l é s  d e  Liégc e t  de 
Bruxelles. Tou t efois,  en verl n de d i sposi t i o n s  spéc i a l es, il fu t a d m i s  à con t i n uer j u squ'à 
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la f i n  de l':r n nfr acadi· m iqu e en cours ( 1 9H-Hl4:l) à lT n iH• rs i l é de Liége, t a n d i s  q u 'à 
Bruxelles, on Ic pri a i t  de hien voul oi r  poursuivre son en se i gn(•nw n t  sans fixer de termc 
à son activit é. 

Néanmoins,  scs d isciplcs, scs  col lègues et ses nombrcux a m i s  ne voulurent poi n t  l a i s se r  
passer c e t t e  h e l l e  occasion de l u i  manifeste r leur sympa t h ie e t  leur adm i ra l io n, et c'cs t 
à l'i n i t ia t ivc des premiers qu'esl  du Ie l i vre d o n !  il est  iei q u c s t i o n .  

Charles v a u  den 13 orrcn cül a mplement m!'.· r i l é, par la large audience don!  i l j o u i t ,  
u n  homma ge de carac tèrc i n t e r n a t ional,  111:1is à !'époque o û.  c c  l i \Te d'hommagc f u t  com
posé, il s'avé ra i t  impossible d e  ri·a li ser un l e l  prujel ; force fut de l i miter les collabora
! c•u rs aux f ro n t iè rC's d e  n u t re pays. O n  fit  a ppel à tous ceux qui, en Belgiquc, s ' i n tércs
sc• n t ,  à divers t i t res, a ux q uest io ns musi col ogiques e t  qui  t uu s  doive n t  à C harles v a n  
d e n  Horren l e u r  forma t i u n  o u  l e u r  i nform:1 l io11 .  E t  t o u s  o n t  répondu à cel  appel e l  -;c 
s o n t  gruupés spo n l a némenl  a u l ou r  de cet tc figurc rayo1111 a 11 l e  q u i  est ccllc du Maître. 

;\uus n c  pourron s  ici  que s ignalcr brièvc111e 1 1 l  les d i H·rses cuntributions qu i font la 
\·alcur de cel ou1-rage. 

Comme i l  co 11v c1i a i t , la première pa rt ic de cc volume est cunsacré a u  i\ l a î t re lui
mêmc : u n e  e squ isse hiogra p h iq u e, d u e  à 1':1 1 1 l c u r  de ces l igncs (pp.  1 - 1 8 )  e t  donl l a  
valeur résidc da n s  les  confidcn ccs q u'a b i e n  voulu lui  fa ire lil.  v a n  d e n  B" 1Tc· n ,  e t  u 1 w  
hihli ogr:1 phie d rcssée e t  réd igi·c a \·ee hea urnup de soin p a r  u n  a u t rc de ses d i sc iples, 

i\I.  lloherl \\'a ngcrmée (pp. ) !)-:) il ) ,  révè k n t  il la fois !:1 persu n na li t !'.· du .i ul>ila ire e l  
l ' importance cons idérnblc de s u n  rcU\TC. 

Lt•s a u t re s  e o n t r i b u t i o n s  p c u v c n t  se r a l l a clll'r t ou r  à tour a ux clifft'.·n· n t s  doma i n c s  
de la mus icologie c nv i s a g!'.·c sous l'angle h i s t oriquc, hi ograph ic1ue, phy s iqu e, bibl iogra
phiq uc, e s l h é l ique, t héoriquc. C'c s t  dire l eur d i vcrsi t!'.·. 

I rène Uogaert, :\l i\I .  S t e l l fc l d  d Le naerts s':1don 11en t à cles recherches cl'archives, s i  
u t iles à l a  scie nce m usiculogiq uc e t  nous ] Î \Tent a i n s i  cles connaissam·es nouvelles 
cksti nées à é t ayer la b iogr:1 p h i e  der \Va elra n t , des n uckers e t  d'Adricn \V illaerl ; par 
conlre cc sont de n'ri t ablcs es sa i s  biographiqucs que l"art icle cl':\. :\ uda sur  I'.  L. B. Thie
lemans, organiste et compositeu r, 1825-1898, e t cel u i  cl'E. Closson sur N. M. !bingo, facteur 
beige oublié du XVIlle siècle, l a nd i s  que feu Ic Dr Jean Hollenfetz nous livn', puur sen ir 
à l a  hiographic de i\loznrl p:ir N issen, lrois d ocume n ts inéd i t s  ( 1 ) .  

L'apporl d e  M .  H .  ilragard cunsiste  e n  u n c  s u b s t a n t icllc é t u d e  sur les nrn nuscrit s  d u  
« De i n st i t u l ione m us ica » de Boèce c onservé s  e n  Uelgiquc, d A n ne-:\ia rie l\c·g1ücr, s'a t ta 

c ha n t  à des prublè mcs rela t i fs à la musique cla n s  !'a n t i q u i t é  grecque, l en t e  de dégagcr 
la « signifïca l i u n  des conc ou rs d a n s  l a  (l rèce a rclwïque e t  à la pér ioclc clas s iq ue ». 

Il conY i e n l  i·ga lcmen l de c i ter deux d u clcs co n nc·xcs par leur mét huik, m a i s  t rè s  
d i f f(·:·e n l cs d a n s  leurs c o n c l u s i u n s  e t  q u i  c m·isagen t l a  musique d a n s  s c s  rapport s  a vcc 
Ja poé s ie ( P .  Collacr, Poésie et m usique dans la mélodie française contemporaine) e t  avec 
la pci n t ure (V. De n is, G uillaume Lekeu et Henri Evenepoel) .  

L'abbé D .  D i lle s'cngage à f o n d  dans u n  l ra rn i l  p a r  lequel i l  n o u s  révèle Ie concept 
d e  l a  furme chez Dcbu s sy ; A .  n1nder Linden révèle les dessous de l a « Légendc d'un 
Psaut ier perdu de Sa muel l\la resch al l  », deux con lrib11 t i u n s  c111e !'on pourra i l  clas scr sou s 
la rul.Jrique de Ja pure musicologie, tandis  qu'à des t it rl' s  clifférc n t s, par Ie mode d'inves
l i gat ion u t i l isi" E n f i n, c i l o n s  des é tudcs de n a t ure esscn l icllcmcnt lhéoriquc, comme 
celle de Fr. l\'lonfort j u n ., qu i s'a l t ache a u  probl(•me de l'é l hos des t un a l i t é s  e n  fonda n t  

sa démo n s t ra l io n  s u r  l 'é t ud e  d e  la physiq11c e t  de l'aco u s l i q 11 c· ; cellc d e  A .  Ti raba ss i , 
q u i  appor t e  un complémenl il sa l héoric de l 'harmonis:1 l i on ; e t  ccllc de n. \Va n ger
mée, q u i se l i ne à des considéra t io n s  d'urdre pra t i q uc sur « k l raité du e h a n t  sur Ic 

( 1 )  Doc u m e n t s  qui, par s u i t e  de d i spos i l ion s  l e s t a me n t a i rcs de notre rcgre t t é  collègue, 
o n t  pa ssé, aYcc l a  majeure p:1 r t i e  de sa hi h l i o l h&que m u sicalc, dans les collec t i o n s  
de l a  hibl iot hèqu e du Cons ervatoire de B ruxel les. 



line de P.-L. Pollio, rnaîtrl' de rnusiqllt' à la \.ollègiak Sai nt-Vincent à Soignies dans la 
seconde moitié d u  XVII !e siècle ». 

Les contrilrntions de M. FI.  Yan der l\lul'rcn e t  de l\lgr Yan Nuffcl sont d'un tout autre 
onlre e t  !'on pourrai t  les situer sous l'anglc de l a  « musicologie milit.1 ntc » ; Ie premier 
signale comme tàche à la jeune musicologie beige l'étudc d'une zone l'nlière de notre 
passé musical, qui n'a pas encore été exploitée : Jes XVI I c  cl  XVII ! e  sièdcs ; Ie second 
développc cc problème d'actualité qui est l'enseignements de la musicologie dans nos 
Unh·ersilés, cnscignement qui méritera i l  d'èlre organisé sur des bases solides. 

C. l\lerlcns, enfin, relèvc u ne hibliographic dcslinée à documenler tout lecteur s'i nté
ressan t  :rnx 111usiciens  belgcs, bibliographit' qu'il a t-lablie d'après les collections de la 
hibliolhèquc du Conservatoire royal de Bruxelles. 

Chacun de ces arlicles appellerail un t•xamen allentif cl suscilerait  d'intércssanlcs 
remarques ; l'n notre qualilé de co-éditcur de c c  livre, nous nous bornons ici  à cette simple 
préscntation. Leur d iversité el kur excellence nous ramèncnl une fois cncorC' à celui qui 
esl l'objel d'u n hommage aussi varié, c: 1r ces qualités d'cnsc111hlc sonl un lémoignage du 
rayonnement de Charles van den Borren sur ses collègncs et  scs disciples, et sur tous 
ceux qui, en Bclgique, s'i ntéressent à l a  science musicologique. S. C. 

V. DEN I S. De Muziekinstru menten in de Nederlanden en in Italië naar hun afbeelding 
in de 15e eeuwsche Kunst, hun vorm en ontwikkeling, A nvers, Standaard-Boekhandel, 
1 944, 1 rnl. 8°, 352 pp. + XX pl.  (Diss.) 
Cet ouvrage, qui  conslitue la d isserlation doctorale de M .  V. Denis (Universilé de 

Louvain, 1945) ful, au surplus, couronné par l a  « Kon. Acad. voor \Vetensch:1ppen, Letteren 
e n  Schoone Kunsten Yan Uelgië "· C'est  une importante éludc qui prouve, une fois de plus, 
que l'histoire de )'art e t  celle de l a  musique, élroitement apparenlées en bicn des points, 
sont toujours susceptibles de s'éclairer l'unc l'aulre. Dans Ie cas préscnt, c'est l'hisloire 
de l'art qui vient apportcr à la 1111\sicologie, ou, plus exactement à l'org�nologie, des 
documents de première main. 

L'auteur s'est a ttaché, e n  effet, à relever dans la  pcint ure d u  XVe siècle en Flandre 
e t  en ! talie, les représenlalions d'inslruments de musique, les classant par genres, el 
conslituant a insi  un apport sérieux à la connaissance de )'instrumentarium du XVc 
siècle. Apport sérieux, mais, hàtons-nous de Ic dire, i ncomplet, car 1\1. V. Denis, el  il 
Ie  précise, ne s'est i ntéressé qu'aux monumcnts de l'art flaman d  el ilulien.  Or, à une 
époque comme Ie XVe siècle (el nous pourrions étendre notre remarque au XV!e siècle 
el, dans une large mesure, au XVI l c ) ,  les instrume nls de musique soul loin d'êlre 
« slandardisés» comme i l s  Ie  soul aujourd'hui el  les varia ntes d'un instrument-type 
sont i n fi n ies. Aussi,  s i  les grandes families d'instrumenls, les cordes, les bois, les inslru
ments à vent,  l a  batteric, sonl répandus dans l'EuropC' entière, chaque pays, chaque 
régio n  même, y apporte ses habitudes, ses lendances, pour ne pas parler de l a  person
nalité ou du génie singulier de certa ins  facteurs. 

Ceci monlrc comhien les général isations er; cetle matière peuvent être dangereuses 
- généralisations <lo n t  se garde bien ]'auteur - et à que! point Ic  lecteur doit se 
garer de la tcntalion, bien naturelle, de considérer comme « européens » ou comme carac
lérisliques de tout Ie XVe siècle, les i nstrumenls révélés par Ie présent ouvrage et les 
types propres à deux régions seulemenl. Sans doute, peut-on objecter que cc sont préci
sément ces deux régions, les Pays-Bas el l ' ltalie qui,  au XVe siècle, sont en tèle du 
mouvement musical el  que, par conséquent, ce sont leurs i n strumenls qui sont uli l isés 
partout. Mais  relenons, malgré cela, que la faclure d'instruments demcure une industrie 
locale, et  qui ses produits, même s'ils sonl exportables, ne Je sonl pas dans l a  même 
mes ure que les manuscrits de musiquc polyphonique . . .  ou que les composileurs eux
mêmes. I l  est absolument cerlai n  que si la France, l'Espagne et les terres d'Empire 
cultivent une musique polyphonique tributaire des créations néerlandaises e t  italiennes, 
el util isent les mêmes types cl'instruments, il n'en doit pas moins y avoir eu de nom
breuses varia ntes qui se manifeslenl dans la forme des i nstrumenls, clans l a  matière em
ployée, voire même pour leur usage ou leur adaptation. 



A u s s i ,  souha i t o n s- n o u s  v i ,· c m e n l  que �!.  V. f ) p n i s  poursuive scs i n ,·es t i ga t i o n s  d a 11 5  
d'a u t re s  pays p o u r  la m ê m c  i·poquc. 

A l a  véri té,  s i  ! 'a ut e u r  a borné s o n  é t uclc aux deux pays m c n t i o n nés, c'est  que 
cc t ra v a i l  d o i t ,  e n  gra n d e  partie, I c  jour :1u voyagc qu'il  pul  faire 1• 1 1  ! t a l i e  gràee à l a  
Fonda l i o n  Na t i onale Princes st: !\la rie-José, fonda t i o n  q u i ,  01 1  Ic s:l i t ,  a pour ohjec t i r  
d e  faYoriscr l 'é t u d c  d e s  rela t io n s  a r l i s t iques e n t re l ' l t a l i e  e t  n o l re pays. 

Tous les docu111cn t s  p:I \ i e 1 1 1 m e n t  rclevéc, l':! l 1 !cur les a s y s ! énw l iquement  classes cl 
a nalyses, l a i ssa n t  a u  second pl : 1 1 1  la pei n ! u re elk-mème <Hl  k s  co11 s i cléra t io 1 1 s  q u i  pour
ra i e n !  n a î ! re n a ! urellcme n !  de la con! ernpla t i o n  de cert a i n s d'c n l r'cux q u i  son!  des chefs
cl'rcu\TC de !'art d u  q ua t t roce n t o .  

I l  é ! ud i c  succes s i \·c m e n l  les i 1 1 s t rumc 1 1 L ;  à corclcs ( frol t é c s )  : l a  Yi(· l c  c l  s e s  vari a n l c s  
d a n s  l'ordrc de la t e s s i t u rc, Ie rcbec, la g i gue, la l rom1w l l c  mari ne, la v i e l l c  ( 1 )  ; k s  
i n s t ru m c n t s  à curdcs ( p i nct•t·s) : l a  ha rpc, Ie l u t h , I c  ! h i·o1·he, 1:1 111:1 11dorc, I c  s i s ! rc, ! a  
gui lare, l a  lyrc, I c  ps:i l ! érion,  I c  t y 111p: 1 1 1on ( cl'l u i-ci,  à vrai d i re, i n s ! ru nH• n t  à cord c s  
fra ppée s ) ,  rcspcct i ,·cmc n l  a nc è t rc s  d u  cla,·cci n  c l  c lu clavicord e ; ks i n s t ru 111e u ! s  à Y c n l  : 
l'orguc ( porta t i f et pos i l i f ) ,  la t ro m p e t  t e, Ic t rombone, Ic cor, Ic hau ! bo i s, Ie ehalumcau, 
Ie cromornc, J a  cona·mu sc, l a  fl û t e  il  hec, la double rlti t c, l a  fhitc de Pa n ; l a  b a tl cric 
enfin a vcc l e s  l i mh:1 lcs, l a  t a m bour, Ic t a mbo u r i n ,  J e s  c l i q u c t t es, les grelot s, Ic t rianglc,  
les  cymhalcs, les  cloches e t  I e  carillon.  A u  cours de s o n  t·xposé, i l  si tuc a u  surplus qucl
ques i n s ! ru m c n ! s  hybrides comme ccl t c  étrangc flût c-Y ii· lc  ( p. 2:16 ) d eet i n s t ru m e n t  q u i  
d o i t  s o n  orig i n e  à la lyrc e t  à l a  corucmuse à l a  fo i s  ( p .  23ï ) .  

A i nsi ,  par u n  e n semble a u s s i  complet que prt•ds, 1\1.  V. D e n i s  nous m e t  e n  présence 
de · t ' instru mentariu m d u XVc s i è cle. Cc que !'011 <' n s:dl  p a r  les  mc11 t i ons épa rscs des 
t exles l i ! téra i res c o n t cmpor:d n s  ( puètcs c l  chroniq ueurs d u  XVc sii-dc e t  dcscri p t i o n s  de 
t héoric i e n s )  e s t  ici  heurcusc mcn t eomplt• l é  par la représc n l a t i o n  pl:1 s t ique e t ,  comme Ic 
fait remarquer l ' a u ! cu r, unc repri· se n t a t i o n  p l a s t i q u e  q u i  rclèvc du ré:l l i sme Ic pl u s  
a u t h e n l iquc, s i  b i e n  qu'à q u elques 1•xcep t i o n s  près, n o u s  pouvons f:l i rc u n  l a r ge créd i t  
a u x  pci n l rc s  d u  q ua t t rocc n ! o  q u i  nous l ivrenl 1 10 11 seulcme n t  des i m:1gcs parfa i tes,  m a i s  
:rnssi d e  b i c n  pri-cicu scs i n d i ca t i u n s  sur l'usagc d e s  i n s t ru me n t s  cla n s  l a  m u s i q u e  poly
phoniquc de cc ! emps, s u r  l ' i m pm·t :1 11ce de l ' i n ! en·e n l i o n  i n s l r11 mc11tak da n s  un réper
t oi rc que l'on a ! rop l c nd:1 1a·e à considt•rer comme purc m c n t  voc:ll et,  enfi n .  sur h 
man ièrc d o n t  l e s  m u s i c i e n s  du XVc siècle  se serva i e n t  de ces i n s l ru m e n ! s. I l  paraît .  
regre l ! ablc que )'a u t e u r  n'a i !  pas l i ré clc concl u s i o n s  à cc dern ier po i n t  d e  v ue, mais là 
n'é t a i t  sans doute pas son obj c l .  

L'ouvragc e s t  complélé par u n c  t a b l e  lerm i n ol ogique en d i ffrre n t c s langucs ( nécr
l:i nda is,  a l lem:rnd, a n gl a i s ,  fra n ça i s, i t al i c n  c l  cspa g n o l ) ,  qui nous apporte des préc i s i o n s  
sur \ l c  n om de ces  i n s t ru m e n t s ; ajoutons à n o l rc remarq u e  rcla t i ve à la v i è l c  ( vo i r  
n o ! c  ci-dC's sou s ) ,  I c  regrc! c 1c n c  pas voir f i gurer d a n s  cc l le l i s t e  l e s  t crmes : G ratschc 
el  gambe, p o u r ! a n t  sou,· c n t  employés a u  cours d e  l'oU\Ta gc. Vicnnent e n su i ! e  une tablc 
o n o nrn s t ique el  unc b i b l i ogr:1ph i e  h i c n  ordon n ée d a n s  laquellc nous nous élonnons lou t e
fois de nc p a s  t ruuvcr m e n t ion des t cxtcs du XVc siède : crt1vrcs l i t t éra ircs et reuvrcs 
t héoriqucs, comme par ex. I c  De inventione et usu musicae de ,J. T i n c t or i s  ( ± 1 484 ) ,  écri t s  
souve n t  riches e n  rcnsei gncmcn t s  sur les i n s t ru m c n t s  d e  m u s i q u e  d e  !'époque. l\la i s  peu t 
ê ! re !'a u t eu r  v e u t - i l  n o u s  rt·scrYer u nc é t u d e  de !' i nstrumentarium du XVe s i ècle n 1  d e  
!'Cl a n glc, cc q u i  exp l iq u cra i t  e t  j u s t i fierait s u n  ahst e n t i o n  '? 

Tclle q u'ell c se p ré s e n t c, c c t ! e  étude exh a u s t ive const i t uc Uil<' ba se sol ide e t  u n c  
m i ne c l e  renseigncmc n l s  p o u r  Jes musicologues : rn s s i  b i e n  que pour les  m u s i e i e u s  d é s i 
reux c l e  rcc o n s t i t u c r  l e s  U'U\TCS nrnsieales de cc pres ! i gkux pas s<'.· e t  de les  exécu t e r  Ic 
p l u s  a u t hen! iquemenl p o s s i blc. 

S uz a n n e  CLE11CX. 

( 1 )  R e marq u o n s  que dans I c  lcxiquc lerminolugique q u e  !'a u t e u r  nous d o n n e  ( pp .  291-
292 ) ,  i l t ra d u i l  vedel par vielle (à a rchet) el draaileier par viel le à roue. Ce dernier 
i n s t rument seul doit  ê tre o r thogra p h i é  viellc, ! ' i nstrument à archet elanl  u n e  vièle. 
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COl\ITE D'ARSCHOT. Le porlrait aux XVIIe et XVIIIe siècles. ( L' Art en Bclgique.) Bru
xelles, Edi t i o n s  d u  Cercle d'arl, 1945. J n-8°, 4;) p. ,  32 p l .  

Elargiss:rnt Ie  p o i n t  de vue adopt é p a r  Olclenbourg d n n s  son prédeux manucl,  Die 
Flämische ! Malerci des XVII. Jahrhunderts (don!  la  seco nde édit ion date  de 1 !122) , Ir. 
comte d'.\ rschot publ ic  u nc excell en t e  sy n l h(·se sur l 'hisloirc du portra i l  f lamand depu is  
I e  moment ou i l  e s t  conçu suivant  l'idt'al noun·au d u  XVllc  s iècle  jusqu·à la  f in  du 
XVllJe.  

La <l iv is ion de la  nrnt ièrc, proposée p:1 r !"a u t e u r, es t  originale.  Vou l a nl raccordt•r son 

sujet  à !'époque a n l é rieure, i l  s ignale quelqucs portra i t s  de donateurs t rn i l l'.•s  su irnnt  
la  dispos i t i u n  e l  quas i  )'esprit du XVr � iècle. t ra n smis a u  XVl l e. nol a m mcnl par  ks 
Claeissens à 13ruges : des d on:1 t e urs n genoui llés oecupent les \·oJet s d'un l ri ptyque que 
Corneil le  De Vos pei n t  e n  1 620, Huhens :n· a i t  <l i sposé de même manièrc e n  1 H1 fl  Hocko> 
et sa femme, les .\n·hiclucs sonl pn"s e n t é s  par Ieurs sn i n l s  proteclC'urs c lans Ie t riptyquc 
c le saint  l ldefonsc ( l li31 ) .  E n  Hi:l3 e ncort', Jacques Va n Oost I e  v ieux ret rncc !'effigie c lc 
quatre rel igicuscs de part c l  d'a u t re c l 'une Déposi tion de Croix ( m u sfr des Hospices il 
Bruges) ,  mais cct l c  <t'll\Tl' est  trai tée dans  11 11  esprit  r(•el lement  a nachroniquc. Va n Dyck, 
Champa igne et De Crayer préfèrcn t  s i t uer les dona l C'urs d a n s  Ic champs d e  la  composi
t io n ; vers 1675  cepc n d a n t  c e t t e  hnbi t ucle t em! à disp;1rnî t n•, encore que Fisen a gcnouil le 
un chanoine a u  pied cl 'un  Ch rist en croix en 1 7 1 8  ( A ssehc, t·ouvent des Scrurs noircs) .  

Les portra i l s  d e  membrcs d e  corpor:1 t io11s,  sermen t s  e t  g i ldes sont nomhrcux, ma i s  
11'011 t pas  fa i t  !'oh.id d'éludes jusqu'à prl'.·sc n l .  Sa n s  dunte, c e s  porlra i t s  col led i fs sont-i ls  
moi n s  eélèhres q u'en 1-!olla nde, nos pcint rrs n'égaknt  pas les  Hals  n i  les Hemhra ndt . 
Mais peut-on nier l ' i mporla ncc documcnt:l i rc cl la \·alcur esthét iquc cle ces gronpes 
d'échevins, de prov i scurs <Hl  de d i g n i t :i in·s dt· 1 nd icrs de Cha mpaigm', De Craycr 011 
i\lcert ? lis ne sont pns non plus dépourn1e de qu:i l i tés cst hc·I iques ces cortè·ges, caval
(·ades ou réu n i o n s  cle scrmc n t s  de 13isct ,  Van A lslont,  Sal larts ,  Duchàtel 011 même de ces 
maîtres a nccdot iqucs a nversois o u  ga n l ois du XV l l l e  si<'cle, l ei s  V:rn clcn Bossche, Ver
beeck, Govnert s, H orenrn n s  et Van A udcnardc.  Ces a s se111hlées sole n nelles ne fon t ccpen
rla n t  pas oublicr la page bri l lante  d e  Hubens évoq u a n t  I e  Couronnement de Marie de 
Médicis. 

Les groupes d e  families n'onl p:is en d e  cha n l rcs plus  t'• loq u e n l s, plus colorés et plus  
expressifs que Rubens, V�rn Dyck e l  Corneil k  De Vos,  qui  fixèren t  les règles c l 'un  genre 
qui fer;1 fortune j u sq u'au XVl l l e  sièele. Le pei n t rc flam:rncl, a nalystc avisé de l a  pcrson
n a l i lé complète des modèles qui posent deva n t  lui ,  t>Sl t·xccl l e n t  port rai t is t e  sach a n t  
exa l ter a u s s i  b i c n  l a  physionomie moralc q u e  physique d e s  riches bourgeois, des puis
s a n t s  commerça n t s, des i mpos:rn t s  prélats  ou des graves magistrals .  Avcc bcaucoup de 
raison, l 'a u t eur a i me à ci t er. à cóté cles noms i l l u s t res, ceux des portra i t i stes  plus 
rnodest cs, mais co1 1 1hicn i n t l'.•ressa n t s ,  d e  Pierre Van �lol,  Ferd i na n d  Voet ,  Victor  Boucquet ,  
A ugust i n  Coppens, .Jnscph-Bcnoît Suvée. 

Le choix des i l l u s t ra t i o n s  q u i  accompagncnt  Ie  t exte est par l i rn l ii·renwnt j udicieux, 
I e  commcnt aire qui les soulignc suggcst if. I l  rnnvienl  de f(· l ici t er Jes 1-:c ! i l i o n s  du Cercle 
cl'art pour Ie soi n :1pporté il la  prés<· n t :i l i o n  du volu me, qui compie p: 1 r111i les meilleurs 
de la  colkction. 

Le comic d'A rschot a en raison cl'a t t i rer l 'a l l c n t i o n  des h i storicn� d e  la pein t u re 
flamancle sur divers aspec t s  q u i  n'ont guèrc C'll h·ur m1diencc jusqu'à présent. U n c  syn
thèse doit  ê tre l a  mise a u  poi n t  d'u n sujet d'é-tudes, c l le  peu t ê t re l'a morcc de t ravaux 
nouveaux, c'est  Ie cns  pour la  prése n t e  publica t i o n .  Il  convient  d'en frl ic i ler e t  remercier 
!'auteur. 

J .  LAVALLEYE . 

• Joseph P H I LI PPE.La peinture l iégeois<> au XVlle siècle. ( L'art en Belgiq ue) . Bruxelles, 
Edi t ions du CNcle d'Art, 1 !145. l n-8°, 53 p.,  32 pl. ,  fr. 1 2f>. 

L'école liégcoisc de peinture est i n co n t e s tablement dïmporlance rel a t i ve, son i ntérêt 
n'en e s t  pas rnoi n s  réel a u  XVl l e  s iècle.  J ules H elhig l'ét udia  dans 11 1 1  volume q u i  n'est 
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p a s  encore remplac(', b i e n  q u e  cct t e  s y n thèsc, écri t e  en l!lO:l, lai sse heaucoup à désirer. 
M. Phil ippe a e s t i mé I e  moment ,·cnu de reviscr ce t ravail .  

U t il i s a n t  l'apport d e  quclques rares mono!(raphies, i l  ret racc rapidement l 'évolutio11  
de l'école l iégeoisc, tout e n  souli gna n t  les principaux lablcaux qui  pcrme t t c n t  de mieux 
caraclériser l a  manière d e  chaqut· maître. Le présent ouvragc donne u n  peu l'impression 
<l'ê t re la mise hou t à hout  de 1 10111breuses fiches. 

La plupart des pei n t res J i(•!(eoi s  furcn t  des i n t erprètes de sujl'ls reli!(icux, leurs ceU\Tcs 
s o n t  e ncorc co nservées dans ks t'.·!(lises de la ré!(ion ou d a n s  les musées. Hien q u e  Ic 
fonda teur de l'école, c ; é r.:rd Douffr t ,  a i t  e t é  l't'.·lève de n uhcns,  l'influencc a 11\°ersoise est 
m i nce, tandis  que cel lt· de I ï t a l i e  est  be: iucoup plus considt'.·rablc. S e  passio n n a n t  pour 
les l rouvaillcs l l'chniques l'l icono!(ra phiques de Cara vage, la p l u  pa r t  des art i s l l's l iégeois 
adoptèrent l a  manière el  l a  genre du ma î t re du clair-ohsl'lr r, t ou t  au mains à )'époque 
d e  leur séjour o u l re-mo n t s  et peu après leur retour e n  t c1Tl' n:1 t : 1le. Car ils nc restère n l  
p a s  fidèlcs à l' idéal d e  l e u r  jeu nesse, m a i s  acloptèrcnt an·c plus ou m a i n s  de bonheur 
- surtout  depuis Berthokl Flémalle - .  les prncédt'.·s de c o r n posit ion, Ic •  coloris,  voire les 
s uj l' l s  des nwit rcs classiques frança i s ; les peinl res l iégeois s o n l  des pous s i n i stes.  

Le t rav:r i l  d e  i\I. Phil ippe m· peut ê t re consi<léré que t·o m n H� une mise nu point pro
v i soi re. E n  effct, il fa u t  soulw i t er que l 'a u l t-ur public u n  /.( rand mémoire sur cc sujet,  
i l  st•mhk cl'a illeurs t o u t  pri•pa ré pour Ie fa i rt•. I l  conviendra i t  q u'il  propose d e s  rappro
< "hl' mr n t s  t• n t rl' ks <t'U\Tes cks Liégcuis el celles d t•s moclèks i t a l icns 011 fra nça i s, il fau
d ra i t  qu'il précise les i n i l i n(· ra i rl'S suivis c l  ks l icux de séjour des Liél(cois dans l a  
Péuins ule c o m m e  e n  Fra nl'e, i l  y a urn i t  i n t (·rêt enfin à dl-t er111i 1wr les sources réelles 
d'i n s pi ra t io n  parmi les nomhrt·ux ca r<H°a gcsques n o t a m rne n t .  A cc sujet, i l  est permi� 
d'cspércr l a  clécouverte de t ahlcaux lii·gco is qui  fil-(urcnt sous des t'.·t iquet t t•s erronées dans 
des collec t i o n s  et <les m u sfrs é t ra n !(ers. E n  réa l i l t'.', M. Philippe se doit de pousser à fond 
ses i nvestigations afin d't'.· t a h l i r  de véri t abks 1110 11ographie s pour chaque : rrti ste : l e u r  
personnalité s'en dt'.·gagera d'a u t a n t  m i eu x, la classifica t i o n  d e  Ieurs ccuvrcs s'établira 
s u i v a n t  des crit ères sérieux, k s  caraclèrt·s : irtist iqucs des <rll \TPS sero n t  a nalysés avec 
plus de p récision ; une sy n t hèsc achè,·era k t ra rn i l  don! Ie hut Sl'ra de faire apparaître 
I'origi nali té  de l't'.•cole l iégl'oisc. 

Le recu eil  dl's pla nclll's ne rt'.·vèle aueun 1-(ranc! chef-d'n· u v re, - c'est à A nvers q u ' i l  
fa u t  les t rouver a u  XV l l e  siècll', - mais bien u nc collec t i o n  d e  t a bleaux i n tfrt·ssa n t s. 

Hdenons deux a pprécia t io n s  qui  nous parai sscn t é t o1 1 11a n t es : reprl' na n t  u n e  idée 
ava ncée par l\L Fierens, l 'a u t eur co:i sidèrc I c  peiu t re \Va lsd1 a r t z  comml' Ie plus flamaud 
des Liégeois ; or s o n  CCU\Te semhk fort  e n tachéc d t• cara va gis  m e  (ajout o n s  les tableaux de 
i\lalmédy e l  d e  Foy a u x  pla nchl'S V e t  VI)  ; cl'autrc part , k llaptême d u  Christ  de J.-G. 
Carlier (églisc S a i nt -Denis à Lit'.•1-(e)  ne p:rra î t  nullemen t dt'.·pt·1Hlre à cc point de l'idéal 
de l'éeolc <lu cla ir-ob scur (pl .  XVI ) .  

J .  LAVALLEYE. 

H. DEVOG H E LAEHE. De Zuidnederlandsche schilders in het b uitenland van 1450 tot 1600. 
(De Seizoenen, n. 5 2 ) .  A nwrs, De Nederlandsche Boek h a ndel,  194-l. I n- 1 2°, 1 03 p .  8 pl. 

La p uissance d'expa n sion est un carnctère de l'écolc flamande de peint ure. Déjà Fét i s  

i ns i s t a i t  s u r  e e t  a spect en 1 857 e t  1 865 d a n s  deux volumes, q u i  s o n t  b i e u  dépa ssés depu i s  
l u r s .  M .  Devogelaerc repren<l cc t hème, J'csquissa nt à lar!(es t ra i t s. 

I l  accorde u n e  p l u s  gra nde a t t e n t i o n  au XVle siècle q u 'à l'époque précéde n t e  e t  
s'efforce de détcrminer l e s  t'at1 s<·s de d i ffusion cle l'a r t  fla ma ncl : l e s  pei n t re s  accom
pagnent les pri nccs (Gossart,  Vermcycn) ou se <li•place n t  à k u r  clemancle ( Va n  Eyck ) ,  i l s  
é migrent en A ngleterre, e n  Holla nde l'I à Fra nkt· n t ha l  pour des motifs religicux o u  par 
cra i n t e  de Ia guerre ( Va n  �la nder),  i l s  aiment les voyagcs d't'.· t u <les, se sentant att irés 
par l'ccuvre de génies ( l t a l i c )  ou par des cenl res nova t <·urs e t  act i fs ( Paris, Fontaine
bleau) o u  poussés par Ie goût d e  I'avent nre ( Coecke, Savcry ) ,  <• nfin, l'excellence de leur 
m a n ière é l a n t  comme, ils sant fréqucmment appelés un peu partout  à l'étranger. L'a ut e u r  
.i !'occasion d e  citer u n e  b e l l e  série de pei nt res, n'omet t a n t  cependa n t  pas d e  rappeler 



l'existcnce de ces nomhrcux flam:r nds, fi:1 m i ni.:h i ,  flamcncos n nonymes s ignalés dans t a n t  
d e  documcnts  ; la t ablc des n o m s  d'arl istcs e s t  i ndicat i ,·e à cd &gard. 

La bibliographic, pou r ê t re somm:1 i rc ,est ccpcnda nt  à jour. P.cgrc l l o n s  que ]'auteur  
a i l  omis dt• mcnt io mwr les grandes h i s t o i rcs de la peint ure cspagnole par  Hat hfon Post 
et néerlandaise par H oogewerff, car on pt•u t  y puiser de nombrcuses indica l ions u l iles 
sur Ie  sujet t railé brièvcmenl  par 1\1. Dc,·oi.:lwlaerc. J. L.-\ VALLEY E. 

W. V A :'\ R E S E L A E R E .  Peter Bruegel en het Nederlandsche Manierismus. T iel t ,  Lannoo 
( 1 9H ) ,  23 x 30 cm., 1 06 p" l i6 pl., dnnl  8 e n  cou leu rs, �00 fr:1 ncs.  
Les principaux ouvrai,;es consacrés à Uruegel sont écrils  en français ( Hu l i n  de Loo 

cl  Van Uaslclaer) ou en a l lel l land ( G lück, Fricdlae nder, Tolnay, Jedlicka ),  1\1. Va nhesclaere 
a voulu llle l t re à Ja d ispos i l io n  d u  public de langue nécrl a ndaise une sy n l hèse sur Ic 
gé nial pei n t rc d u  XVle siècle.  

S'efforça n l  de renouveler un sujet si souvcn l  l ra i té, i l  a cherché à délllontrer que 
l 'arl de Bruegel csl  aussi  révélaleur de la t endance man i<'.·risle que cel u i  de G reco c l  ,Ic 
Tinloret. On peul se delllander si ]'a u t eur y esl parv e n u .  Son exposé géné·ral e s l  lourd, 
pompeux e l  confus. Le peu de clarté de cel t e  partie aura i l  pu être corrigé, s i  Jes a na lyses 
de chaquc t ableau o u  dessin avaient dégagé lc:s mot i fs d'appartcnam:c a u  l\laniérismc 
succéd a n l  à l a  Hcnaissa nce, mais  I e  lcdeur 1 1 'cnreg i s t re que décep l ions  à cc propos. 

L'aukur die en t ê l e  d e  son o uv ragc quelques phrases de son maît re, Auguste  Ver
meykn, extrai les  d'une let t re adressét• it lu i-lllême e n  l !J-14 : après l'a\'oir  fél ic i té  pour ses 
précisions coIH:ern a n t  Ic  �laniérismc flama nd, loul  en c\' i la n l  de sombrer dans l ' idéologie 
t' l  la phrasé·ologic ( i l  t•s l  permis de m· pas souscrire à cl'l éloge ) ,  Vcrrnt•ylen se réjou i t  
<1ue, pour l a  première fois d'après l u i ,  u n  a u teur s e  soi t i n t ért>ssé a u  t·oloris d e  Brucgd. 
De fait, 1\1 .  Vanbcselacrc décril souv e n l  les lons u t i l i sés par Ie maître dans ses pri nci
paux tableaux. 

La parlic docume n t a i re est m é t hodiquemcn t  lllcnée, ]'au teur y présente un choix 
d'ceu\Tes, cclles qui  nc prê l e n t  ni  à conl ro\'ersc n i  à d i scussion.  Sans doulc  ne pou
\'Ons-nous approu\'er lou t cs les ohsen·at ions proposécs, comme ces deux-ei, dont  Ja pre
mière se rt'l rou\'c déjà dans  les écr i ts  de Vt•rmeylen : l'arl de B rucgel e s l  b i e n  proche 
de celui de Giot lo, cerla i n es lïgures de paysans de Bruegcl o n t  un véri t ahlc accen t  m ichel
a ngeiesquc ! 

L'ouvragc ne comporle aucune syn lhèsc f i nale, ni sur Ie style, ni sur la couleur, n i  
sur I e  des�in,  n i  sur ]'espr i t .  Ajoulons <1ue l'aspt·cl d e  cerlaines planches révèle l a  durcté 
de nos l cmps ('[ q ue, d'a u l re part,  I e  forma t du volulllc copie . . .  u n  peu l rop celui  de 
( J lück sur ks lablcaux de Bruc·gel conspn·i·s  au musée de Vienne. 

J .  LA VALLEYE. 

Erwin G H ADl\I A N N  et A n n:1 l\laria CEï'TO, Schweizer Malerei und Zeichnung i m  17.- u n d  
18. Jahrhundert. Bàle, Ed i t ions Holbein,  l !l-14, 32x23 t·" 7 7  p "  7 1  p l .  donl  7 e n  couleurs, 
32 francs suisses. 

Gràce aux t•fforls  remarq uabks de la maison d'éditions Holbein de Bàle, les historicns 
de !'art auronl bientól à leur disposi l ion  u n c  i mportante  h is toire de la pei n t ure e n  
S u isse. Après deux volumes consacrés, l 'un a n x  XVe cl XVle siècles ( G .  SCHl\l l DT e t  

A .-M. CETTO ) ,  l 'a u l re aux XVl l c  e t  X V l l l c  s iècles, e n  a t l e ndant  u n  quatrièrnc da n s  lcqucl 
sero n t  analy sés l t·s lémo i n s  de la pe int ure got hique, c'csl-à-dire la pci n t urc m urale et la 
m inialu re d'av a n l  Ie  XVle s iède. 

La préscnlalion du volume que nous a nalysons esl parfaile.  l\lalgré les  restric t ions  

e t  les d i fficul tés  que con n u t  la  Suisse  penda n t  l a  guerre mondiale, k s  édi l ion s  H olbei n 
conti n ue n t  à fa i rt• honnenr à leur r<'.·pul a l i on .  Le papier, l ' impression,  les planches, y 
compris CL•lles t•n couleu rs, sont  de qual i lé  excellente .  Peil éloge s'i mposc à propos d u  
texte e l  dn choix  des don1111e n t s  graphiqnes. 

Dans u rie  p:1 r l ic i n t ro d uc t i ve, 1\1. < f r:idma n n  retr;1ct· i1 l:.irges lra i t s  i'(• vo l u t ion de 
la  pein t u re helv<'.• l ique depuis l'époquC' haroqne jusq n'au dt-!Jut d u  nl-o-clnssicisme. La 
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Suisse, pays d'cnl re-dcux, subi t  éYidcmmcn l des i n fluences din·rses. L'aulc11r  montre  
combien les  pei n l rcs des ri·gio11s c a t h ol iqus, d u  Tessin,  e n  part in1lier, sont  a l t i r(·s p:i r 
des mouveme n l s  a r t i s t iques i lal iL' l l S  : Scrod i ne e s t  c a ravagesque, Mola t ie n t  pour J' idéal 
pröné par C:trracci, Pet rini  e s t  représe n t a l i f  de l'esthd ique rococo. A parl ir  du XVl l l c  
siècle,  i l s  sero n l  sensihks a u x  coura n t s  venus d e  l '  . .\ ut richc e t  d e  l 'Allemagne méridio
nale. i\lais  ! 'a u te u r  nole avec beaucoup de pcrt i nencc q 11e ces pei n t rcs k111pérèren l  leur 
a dh(·sion aux gra n d s  mou,·eme n l s  d e  !'époque : leur <·xpression e s t  plus cal me, leurs 
cruvrcs s o n t  d'ail leurs comma ndées par des mécènes q u i  s o n l  fil'rs de leur apparlena nce 
il des bourgeoisies localcs. Il  est  plus diffic i lc  d'étahl i r  de daires divis ions  pour la  S u is se 
allemande d ronwne : querclks religicuses, i n s(·curi l é  dl'S temps, l u l l es pol i l iques e t  
idéologiques d o m i n c n t  l a  s i l ual ion.  Les pei n l res de c e s  r(·gions s'adonnent ,  plus volon
t icrs que leurs confrères de l a  p: trl ie  i talie nne, à l'n rl  du port rait ,  du pays:ige, de la  
scè ne my l hologique ou du sujet de genre. D'a u t re pa r l ,  o n  ne peul  passer sous s i lcnce 
la  double i n fl u l·nce fr:wç:iise el hollandaisc.  C'e s t  au XVl l l c  siècle s11 rl o 11 l  que les  
pei n t res d u  nord e t  de l'ouest s'affirmcnt, qudqucs pcrson nalités cxéc u t e n l ,  tnnt  e n  
S u i s s e  q u'à l 'é lranger, d e s  lrll\TCS devenues Cl;lèhres, i l  s'a g i l  du spiril ul'I Liotard, q u i  
fai l  songcr à L a  T o u r  et Pcrro11 11eau, d e  G raff, I c  fécond porlra i t i s l c  qui  collahorcra au 
rcnouveau a r t i s t  ique de l a  Cour d e  l'Electeur de Saxc à Drcsde. 

La part ic  d oc u me n t a i re de l'oun·agc est r(·sl·n·éc, co111 111e d a n s  les a u t res Yolurncs <Ie 
l:i série, à i\ladamc Cel l o  d o n l  01 1  connaît  l'l-ru d i t io n ,  !'espr i t  111<·1 hodique el la  sûrcté 
< ! ' info r ma t i o n .  G ràce à ch;1cune de ces nol iccs, nous sommes n· nseignés s u r  les dates  
csscnl icllcs de la  b iographie, a i n s i  que sur l(•S c:ru \Tc'S marquantcs  des  arl  is tes  ; un  
com111en l a i re h i storique c l  ;1r t i s t ique accompagne chaq lll' 1 1 1cnt ion de tahleau ou de dessin,  
unc bibl iogrnphic fort  soignée aug111e11 t c  cncore l ' in tt'.·rêl du eat:dogue. 

E n  nous plaça n t  n u  poi n t  de \ 'UC spfr i a l  de c e t t e  Hl·Yue, rele\·o n s  quelqucs fai t s  q u i  
i n l (•rt•sscnt  p l u s  spécialemcnt l 'his l oriL• n  de l a  pei n turc flamande : l e s  por l ra i l is l e s  a n\'er
sois i nflucncenl  la concepl ion de divers pc i n l res s u i s s e s ,  c'est a ins i  que Samuel 1-lofma n n  
( 1 5!!:1-1 649) d u  c a n t o n  d e  S a i n t -Gal! f u l  l'élèYc d e  H uhens, son porlra i l  du ho11rg111cslre  
Joha n n  Hudoif  \Ve t t s t e i n  (collec t ion ;\larian,  Zuril" h )  Ic prou\'c à suffisance ; i\la t t h ieu  
;\l e!·i a n  Ie jeune ( l ü2 1 - l ö8 ï )  de Bàlc  s n h i t  Ic charme de Van Dyck avec  leqnel i l  traY;l i l lc  
cl-� 16;J') à 1 64 1  ( \ oi r son porl r;1 i l  de H a n s  J o:1ch i m  i\lüllcr ;1 u 111uséc de l:làlc ) .  Les pay
sat(l's t opogrnphiques d'u1 1  J\!l'rian Ic  v ieux ( l !>!>:l-1 650 ) ne sonl  pas sans rappeler d e s  
procèd.!s id(· n t iq ul':> e n  usagc dans  l'i·colc d e s  Pays-Bas méridionaux au cours de la seconde 
moi t ié du X\' lc � iède : J oha n n  11udolf Byss ( H·rs 1 660- l ï:l8 ) rcprend k l hème des quat re 
élé11w11 ls ,  i l l u s l r(· a\·ce l a n t  de suecès par J a n  Breughel d e  Yelours. 

J .  LAVA LLEYE. 

J ozef i\IU LS, B ruegel, .-\ nvers, S t a ndaa rd-Boekha ndel, l !l-15. I n -4°, 1 1 8  p., 43 i l lustr .  

Da n s  11n s l  \'Ic aussi  éHJealeur qu'agréablc à l i re �! .  i\luls  r·appdle u n e  nou,·elle foi s  
(sa rrl'mièrc sy n l l1he �u i· Brucg�l rl'montc à l !l34 ) In perso11 nal i lé  du gra nd m a î t r e  q u ' i l  
dégagc de l "an:ilysl' de S l' S  <l'll\' i"l'S llcss i ;1{,•s < H l  Jll' i n t es .  I l  rcconnaîl  l'll lui ,  tour  à luur, 
Ie chantre des p;1ysn n s, Ic philosophe et k pol i l ique, Ie moralisall'ur ; i l  i ns i s t e  sur sa 
pruf" u n,; c  s i g n i ficat i•Jll  huma i n e  l ' t  n a t i onale. 

L<'5 a na ly 5 l'S d'ceu\Tes sont e n t raînanles,  mais doi,·e11 t ê t re lues a\'l'l' prudcncc. 
L'.rnlcur t; s l i 11 1c  iflll' ,  tt:rn s  les composi t ions d e  Brucgl'I, 011 rl' l ro11\'c la  fou lc a 11 o ny 111c, 
Ie bon J,(•uplc cl� Flandre. C'est !à, à coup sûr, u 11 aspect  l'sse 1 l l i(•), mais 11011 u n iquc, d u  
JJL'i l l l rc. S "  ha s;1 1 1 l  S U r  c c l l c  obsel"\'a l ion,  ;\]. � f u ] s  s'efforce de dél'l• ler d a n s  l'haque U'll\'l"C 
Ic rapport en ere ia \ ic cl ks préol'c11pa l io11s du peuplc et Ic sujl"l  figure qui sera i l, sclon 
l u i, tout  chn rg-é d"allusio11s e t  d' i 11 t e n l io11 .  La Montée au Calvaire ( Vie1 1 1 1e, 1 564) est 
l ' im;igc d u  calva ire t ragiquc de 1 : 1  F l a 11dre à CL'  mome n t  de so11  h i s l oirc. 

Or, I c  ,·ico1 1 1 te  Clrnrles Terl inden a red u i t  c c t l e  cnncl'p l io11 roma n t ique à sa j u s t c  
proporl ion a u  c o u r s  d 'une i· t udc essc11 t ielle ( Pierre B ruegel Ie vieux e t  l'histoire, Revue 
beige d'archéologie et  d'histoirc de !'art, J!l.;2, X I I, p.  22�>-25ï ) : <· L a hl i ssa n t  k synl'hro
n i s m e  e n t  re la c h ro n ologie h i s l orique l'l cclll' d l' s  tahkaux de B rul'gd, il a dt'.·monlré d e  
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combien de contre-sens historiques et d'alkga l ions erronées ou hasardées, on alourdit les 
commentaires des créal ions breugheliennes. 

Le papier, l'imprcssion, la présenlal ion et les illustrations contribuent à rendre 
a ttrayante la lecture de cc volume. 

J.  LAVALLEYE. 

J. H ELBIG. La Céramique Bruxelloise d u  Bon Vieux Temps. L'Art e n  Belgique. Editions 
du Cercle d'Art , Bruxelles, 1 946, i n-8°, 30 pp. cl  40 pl. 

Sans abandonner les recherches qui  lui  on! valu de si beaux succès, 1\1. J .  Helbig s'est 
a nnexé un nouveau domaine. Son étude sur la manufacturc de l\Ionplai sir, publiée en 
collaboration avec i\I . H ohyns de Schneidauer, lui a déjà fait une pince pnrmi les spé
cialistes de la céramique. i\lnis ici, i l  se cléfend d'avoir fait U'll\Te originale. Son seul 
bul a été <le mettrc à la portée du grand public l'cssenl iel des t ravnux puhliés sur 
la  céramiquc de Bruxelles. Avant de nous présentcr les découvertes qu'il ne manquera 
pas de faire, il met de la clarté dans Ie sujet .  lJ n t el progra m me réduit à peu de chose 
Je röle du cril ique qui ne peut que constater qu'il y avait à élaguer la vaste documen
talion accumulée notamment par G .  Dansaert e t  Lowet, c l  que la synthèse est fidèle. 
l\lais une lelie affirmat io n  cst-elle nécessaire quand nos lccteurs connaissenl si  bien 
la méthode rigoureusc cl  la conscience qu<' i\I. J .  Hclbig met dans tous scs travaux ·? 

Remplaçant un hrillant élément, i\l. H .  N icaise, dans la d ired ion du départ cment de 
Ja céramique aux i\lusées Royaux d'Art et d'Histoin',  �!.  J .  Helhig se montre digne de son 
prédécesseur el  de sa propre réputation.  

Jean SQU ILBECK. 

Geneviève van BEVER. La Dentelle. Collcction « 'L'Art en Belgique ». Ed i t ions du Cercle 
d'Arl, Bruxelles, 1 945, i n-8°, 52 pp., 33 pl. 

Les « Tailleurs d'Yvoire » de la Renaissance au XIXe siècle. i\lême collection, 1 946, 56 pp., 
48 pl. 

Cette collection dirigée par i\I. Paul F ierens a incontestablement rencontré la faveur 
d u  public cultivé. Le plan adopté méritait ce succès : une abondance de belles planches, 
mises en valeur par de brefs commentaires. Le texte relève de la \'Ulga risation solide et 
n'est guère plus long à lire qu'un article t rè s  dévcloppé. M lle G. van Bever a conlribué 
à la réussi t e  de cette série e n  lui donn:rnt un de scs « best sellers » sous Ie t i tre « Les 
JJéguinages » .  I l  faut reconnaîtrc que !'auteur a Ic don de choisir des sujets suscitant 
de l ' intérêl e t  convenant à u ne plume féminine. Bien que <les grands con naisseurs, 
comme E. van Overloop, fussenl des hommes, l'étude de la dentelle consiste surtout à 
reconnaître des techniques et c'est un sujet beaucoup plus accessible aux femmcs qui  
toutes ont a u  moins  queiques notions des ouvrages de main .  i\lllc van Bever ne s'est pas 
conlentée de donner un manuel d ' init iat ion, mais a poussé ses recherches jusque dans 
les archivcs et nous donne ainsi  des renseignements i nédits. 

Faisant preuvc d'une grande capacité  d'adaptation, Mlle van Bever a mené égalcment 
des recherches sur la sculpture d'ivoire. Si  ces deux arts peuvent se comparer par leur 
délicatesse et leur raffinemnt aristocratique, leur étude exige des méthodcs diamétrale
ment opposécs. Si  la dentelle est u n  art a nonymc, impersonncl et collcctif, la sculpture 
d'ivoire est au contraire empreinte d'un style très individuel et ce travai l  consiste à 
rectifier des attribut ions on à en trouver de nouvcllcs. Comme les cruvres signées 011 
monogrammées sont très rares, on manquc de têtes de séric et la seule méthode est de 
recourir à des comparaisons avec la grande sculpture. Aussi cette part d'interprétation 
demande u n  esprit cril ique très aigu. E n  outre, !'abondance des reuvres étudiées témoigne 
d'années de travail dans les bibliothèques, les musées et les collections privées. 

Jean SQUILB ECK. 
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'Vi llem de FESCH.  Twee son at.en voor cello en klavier, met klavierbegeleiding volgens 
Lasso-contin uo, door Jul ius  van Etsen ; 1 fase. in fol . ( partion el une partie séparée 
de violoncelle) ; A ntwerpen, De Ri ng, s. d. 1 946. 
Les deux sonates qui font l'objet de la présente publicalions, occupent les numéros 3 

et 6 dans !'opus V I I I  de ·Willem de Fesch. rernei l  de six sona tes pour violoncclle et basse 
continue ( Lo ndres, Johnson, s. cl . ) ,  dont �! .  van Etsen arnit déjà fa it paraître, il y a 
quelques a n nécs, les  numéros 1 et 2. 

Comme Pieter Hellcndaal et les mcmbrcs de la fa milie Loeil let ,  de Fesch ( 1 7 10-c. 
1 760) appart ient  à cette équipc de musicicns originaires des Pays-Bas du Nord e t  du 
Sud, qui al lèrent chercher fortune en Angleterre, du temps que G .  F. Hacndcl y exerça i t  
s a  dictaturc. Pet i ts  maîtres au rcgard d e  cc géant, les :irti stes n ' e n  font  p:is mai ns 
preuve, pour cela, d'un talent délica t ,  qui leur Yaut, uutrc les suffrages de la soriélè  
londonienne, éprise de fins régals musicaux, la possibi l i lé de faire édi lcr kurs ouvragcs, 
en tête  ceux dest inés à la musique de chambre. 

Ce répert oire porte tout c nlier l a  marque d'une discipline lechnique qualifiée, qui, à 
défaut de lui confércr Ie priYi lège de l'originali l é, l'cmprcinl sans résenc d'un charme 
el d'une dist i nct ion dont  on comprend aisémenl qu'ils aient séduit les eontempor:i i n s  de 
Hogarth, de Rcynolds et de Gai nsborough. 

Tout comme les sonates 1 et 2 de !'opus V I I I  de de Fcsch, les sonates 3 cl 6 (qui 
offrent encore, dans l a  forme, quelque chose de l'ancien nc « suite » ) ,  plaisent par leur 
gràce sans at lra i t ,  l a  sûrcté et la finesse de leur éYriture. La réalisation du continuo 
par M.  van Elsen ne donne l icu à aucunc crilique ; élég:i n t c  et sans surchargc, elle se  
conforme fidèlemcn l l  a u  slyle de l'époquC', qui cxige, avant toules choses, u n  goût sobre 
et une aisance de bon aloi.  S. CLERCX. 

J .  L. TELLIER. Essai d'esthétique bénédictine. Bruxelles, Office de Publieilé, 1 946, 64 p. 
( Collect ion Lebègue.) 

A l ire I e  t itre de ce l i\Te, on s'attendrai t  à ,·oir di scutcr la qucstion du « plan 
bénédictin » ,  si en hon neur à !'époque rom:ü1e, el cel le  des cruvres les plus caractéris
t iques sorties  des scriptoria et atel iers de l'ordrc de sa int Benoit, af in d'en t i rcr quelques 
conclusions qui ne peuvenl manquer de s'imposer, sinon quant à u n  type particulier, 
au mains concern a n t  les disposi tions avouécs en face de ccrtaines formules d'arl, iconu
graphie comprisc. 

L"aut eur nous aYertit  dès les  premières lignes qu' « i l ·n•y a pas d'arl bénédic t i n  » 
et qu' « i l n'y a ja mais cu, que n ous sachions, de beauté « bénécl ict ine » propremcnt 
eli te ».  Et i l  ajoutc « sans doule y a-t-il une cslhétique bénédicl i ne, une façon de se 
conduire :n-ec les choses de )'art, de se commettre avec la Beauté ». Nous ,·oudrions que 
Ie débat s'engageàl, mais i l  l ourne court. Nous sommes déçus. Cc n'esl pas !'analyse 
minulieuse de la règle de saint. Benoîl qui nous console. Elle l end, au contraire, à donner 
au recueil d'articles séparés, réunis ici  sous un t itre vague, l'apparence d'un sermon suiYi  
de rédactions de propagandc. 

La seule fois que ]'au teur lente de rccourir à des cxemples précis, dans une étude 
qu'il présente comme « Ie frui t  d'observa t ions personnelles sur une cruvrc typiquc », c'est 
pour s'empêtrer dans J a  descri ption de la Vierge dt> dom Rupcrt, à Liégc. I l  la  qualifie 
de « peu connue » et il  l'appclle « Vierge de Dcutz » ; on se demande pourquoi, s i  cc 
n'est à Ja suite de sa propre ignorance cl  d"un renversemcnt de l'histoire, qui établ i t  
q u e  Rupert s'csl é tabli  à Dcutz après aYoir é• té à Liége. N o u s  aYons vaincmcnt cherché 
les « maints i magiers du moyen àge » que, d'après !'auteur, cctte �ladonc aurait  i n spirés, 
mais par con t re nous lui trouvons - nous nc pensons pas être seul à I e  faire, -
« des caractères monumenlaux » que M. Tellier refuse de lui  recomw ître et qui,  à l ' in
,·ersc de cc qu' i l  pense, « la feraient dis t i nguer dans une exposition collective » (p.  34) .  

Ajoutons que,  comme monuments remarquables de )'époque romanc, on citc, comme 
encore existan ts, à cóté de s:i i n t  Bartholomé (sic) à Liége, une séric d'égli ses parmi 
lesquelles ne f i gure pas la cathédrale de Tournai, mai s  bien Saint-Jean, à Bruxelles ! 

191  



La règk de sa i n t  Beno i l ,  i r 1 '«>q llt'(' des pages dura 1 1 l ,  n·comnnndt• « pauca verba 

Que :\1. Tall ier rn· s'l' s l -i l  ! t• n u  il ce p rC:·ct• p ! t• ! 
Paul !\OLLAND. 

Ma urice VLO B E H G .  L'Eucharist ie  dans ! 'A rt . G re n oble, Art  ham!, 1 !J4(;, '.1 ! omes i n -80, 
316 p. i l l u slr. 

A propos dl' dl'L IX a u l rl's Yolu1 1 1es de 1:1 méme séri r, La V icrge et ! 'En fa n t dans ! 'Art 

français, nous avonc déjà louC:· Ic t al e n t  de 1':1 u teur e t  l' : idrrssc des éd i tcu rs, à composl'r 
et à i l lus trer des ml\T:lgt·s d' iconographir  s:icréc, des t i nés a u  grnnd publ ic .  Ll'ur m(• r i t c  
es t ,  c e t t e  fois,  supC:·r icur à la rC:·a l i s a t i o n  prC:·cC:·dcnte, car i l  n e  s 'ng i t  p lus  d 'un t h&mc, 
somme t ou k, fort général cl donl l a  documen t a l i o n  rl'l a l ivc au tcxte cl aux i mage s  
prrnvai t  èlre a ssez fac i lemcnt  t rnu,·ée. I l  e s t  q u e s t i o n  d ' u n  sujet plus  part icul ier, b icn  
l i mi té, s' iden t i fi a n t  a \·ec u n  des sept  Sacrc111l' 1 1 l s  fondés par  k Chris t ,  cc  q u i  est lo in  de 
pcrmcl t re d'ut i l i scr l a  Y ic  t• n t ièrl' d e  Jésus, comme la Y ic  de ?\larie aYa i t  pu l'è t rc dans 
l'oll\Tage précC:·dc n t .  

En dépi l  de s:1 si mpl ie i t é, el r n è m e  à causc d'cllc, ! 'Eucharistie dans ! ' A r t  représentc  
u 1 1  ouvrage p le i n  d e  valeur. Cel  t e  ,·:deur s':r f f i  rme à Ja  fo is  d a n s  l e s  t hi·nH·s C:· t ud iés  e l  
d : 1 1 1 s  la façon dairc de les C:·chelon ncr à t r: 1n·rs les  deux t o nll's. Se sucei•dl'nt  :1 i n s i  les  
cha p i t res cons:HTC:·s n u x  fi;:u rt•s l'[ symholes de ! ' A r t  chrt· t i e n  pri m i t if ( Poi ssnn, Banquet s, 
Vascs) ; nux t hi•mes préfigu rC:· s d a n s  ! 'Ancien Tes t a m e n t  ; à l ' i l lu s t ra t i o n  r!l's l i t u rgics 
hyzn n t i nc c l  l :i t i ne ; à la \.ène c l  son com111c n t a i rc i cnnographiq uc, a u  Prfri t·ux S a n ;: 
el à !'Euch a r i s t i e  ( Ca l ice de la Crnix, .-\g 11 e:1u i m molé, Fonta i n<· de Y i t• ,  l'ressoir  mys t i 
q u c )  ; a u x  M i racles euclrn r i s t iques  ( Communion <lc S. Dt• n i s, �ksscs d e  S .  Mart i n  et d e  
S. Grégoi re, ! 'Enfa n t  j u i f, S . . -\ n t o i n e  d e  Pa doue) ; a u x  t hèmes d e  l a  F o i  e l  du Cul t l' ; 
a u x  Sa i n l s  de l'Euchnr i s lie.  

Les asserl ions  con t cnues d a n s  ces di vers ch:1 p i t res sont  a ppuyées par d<'s noles 
rcjetées à la fi n de chac u n  des dcux Yolumcs. Le dernier Yolumc se lermi ne, l'll o u t rc, 
par u nc bibl iographic  étendue - oiI i l  est <·videmmenl qucst i o n  d'Emile .1\lall', - d'u 1H' 
l i s t c  des sm1n·cs de l ' i l lust r a t i o n  C't d'u n rek\'l; phnt ograph ique.  Le dernier poi n t  est fort 
i nléressant ,  car In  documcn l a l i o n  de l'cspècc- publ i ée dans l'ouvrage est judic ieuseme n l  
chois ie d u  poi n l  de v u e  didacl ique c l  nhsolumcnl remarqunblc du p o i n t  d e  n1e a rl i s t i 
q u c .  E l l e  rccourt souvent à d e s  pièces bel;:es. 

Les spéc i a l i slcs et les s implcs nmnleurs t rouveron l  d:1 n s  

pral ique et  d ' u n  p r i x  ahordahlc, m i s  à l e u r  d isposi l io n  pnr 
de quoi  se dfrlarcr sal i sfa i t s  ( 1 ) .  

l e s  deux t o nll's rl 'un  forma t  
l e s  Etabl i sscnH'n t s  Arthaud, 

Paul H OLLAND. 

Toute l'année avec Ie C h rist.  flruxelles, Comptoir  beige du l i \Te, s .  d "  ;:rdn d  i n-8°, 64 pl.  
monochr. et color. 

La Revue Beige d'Archéologie el d'H i s to i re de ! 'Art  n'a pns l "hahi t udc de rendre 
compie d'ouvrages d e  dévo t i o n  ; c'est u n  doma i n e  qui n'cst pas Ic s i c 1 1 .  Tout efois, Ic  
volume que nous présc nlons  i c i  déborde Ic  concept de l a  p ié té  pure pour s ' ident i f icr, à 
nos yeux, nvec ecl u i  de la sc icnce nrchéologique el de l 'h i s t o irc de !'art. 

« Les Médi la l ions  l it urgiques » qu' i l  nous préscn t e  nc sont  pa s, en effc t ,  u niquement 
« à  l'usage des f idèles ».  Jour pa r jour, tout : rn  long de l 'an néc, ellcs nous fournissenl 
unc documen t a t ion préc ieuse sur  J a  pc nsée chrél i c n ne q u i  peu t avoir  i nspi rC:• des c:euvres 
d'art à !'occa s i on 011 sous I c  s i g n e  d'un s a i n t  o u  d'une d a t e  détcrminéc.  Il suff i t  de 
penser a u x  rapport s e n t re l a  l i t urgie du lcr novemhrc ( Toussai n t )  c l  l'Adoration de 
l'Agneau de Va n Eyck pour en ê t re persuadé. Somme t ou ! C', i l  s 'a g i t  i c i d 'un calendricr 
longueme n t  comme n t é  par les hénéd i e t i n c  de l'Abhayc de Nol rc-Dame d'E i n s iec!eln et 
l'on connnit !'apport chl à l'ordrc de sai n l  13enoîl dans l a  l i turgie a r t i s l ique  du moyen 

( 1 )  Le plateau de Gourdon ( p. 68) es t - i l  hicn d'art byza n t i n  e t  n o n  pas plulöl d'arl 
préroman dans son orfèvrcrie à cloisons ondulées ? 



a ge. Mais ce n'csl pas scukmcnl comme u n  i ns l  rumcnt  de t ra va il et c le recherche qu'il  
fo u t  considérer Ie gros n1! 1 1mc p1 1hl iè p:tr I e  Comptoir beige du Livrc.  On doit  y voir 
a 11ssi  11nc édit ion de l r�s belles reprud 11cl ions :i rt ist iqucs se rapporta n l ,  ccrtes, en 
ordre essent ie!, a u  caractère picux des not iccs journalièrcs, m:t i s  n'en contcntanl  pas 
m oi n s, en dehors d'elles, l 'amat cur, \'oirc l'hi slorien d'arl .  Elles sont cmpru ntées à Ia 
sculpturc, à la  pcint ure, à la granrre, à la m i ni a ture, à la tapisserie l'l à I a  mosaïquc. 
On Y relrouYc les  noms des plus grands maîtres fhma nds, fra nçais, a l lcmands cl  
i t a l iens. L'a rt  de ces maî tres est mis  en Yak11r  non seukmcnt par Ia n c l l l' lé de rcpro
d 11dions munuehrumes, mais  cneorc par la fid<'.· l i t é  de planchcs en coulcurs. 

Les plus gra nds éloges sont  i1 adressl'r à l'i·di tcur el à l' imprimcur. Tnu lcs ces rcpro
duct iuns sonl accumpagnél'S de légendcs el de quclqucs lig nes cl'cxplical  ions,  ou n o11s 
a1 1rions désiré, par cndro i t s, u n  peu pl us d'exa c t i l 11de ent de précision : l 'Apocalypsc 
d'..\ ngcrs, par exemplc, n'est pas du XVe siècle, mais du X I Ve ; Ie « Saerifice de Ia  
Messe » n'est  pas a nonymc : i l  est  empru n l é' aux S e p t  Sacrc ments de Roger Y a n  der \Vey

dcn ( m uséc d'Ann•rs ) .  i\lais, il  \'a ck soi, l'll C:•gard au h11t po11rs11 iv i  par les a uteurs, 
ces erreurs ou omissions son t !JC:,n ignes. Conlcnl ons-nous clt>s rensei gncmcnl s  c l  d u  plais ir  
q ue, t o u t  e n  aynnl un a u l re desscin,  i l s  nous donnent gé·11é,n· 11sement par surcroît ! 

Pnul HOLLAND. 

P icrrc VERLET. Le Mobilicr R o y a l  Français. Mcublcs d e  la Couronne conservés en France. 

Edi t ions d'Arl cl d 'His lo irc, Paris, l !J-15, i n-8°, XXIX cl 1 28 pp., 6-1 pl. 

Bien q u'inves t i  de l ri!s haulcs fonct ions a u  ;\lu séc du LomTc, i\ I .  Pierre Verlet :t  
c ncore devant  l u i  une carrière à pri n e  e n t a méc. Aussi lui est-il  permis d'cn v i sa ger u n c  
c n l reprisc a ussi v a s t e  q u ' u n c  i- t ude généralc du mobil icr royal de Fra nce. L'a ncienne a clmi
n i sl ra l iun d u  « Garde i\leuhk » l c n a i l  des i 1l \'e 1 1 l :1 i res nssez semblablcs à ccux d' 1111 m uséc. 
L'a11tc11r n puisé il cet t e  source, t rop long l l' l l lps négligéc, la 1 11a l ièrc d'u nc pn·111 ière série 

de quarante n o t ices précédées d'unc i n l roduct ion d'unc vakur excep t iunnclle.  L'auteur 
nc se cache pas de v i ser à fa ire reco n s l i lucr Ie mobil ilT ck ccrtai n s  apparlements  
royaux, non pas  le is  qu ' i l s  éta ient  sous  Loui s  XIV, puisque les  mcubles d'arge n t  o n t  é t é  
fu ndus, mais  l ei s  qu'i ls  é l a i e n l  à la v c i l l e  d e  l a  Révolut ion.  

E n  a t tenda n t  la  réalisa t ion de ce rêvc magnifique, cc l i vrc srrvira il fa ire reviser 
beaucoup de concepl ions erron(·cs, not :unmL· n t  la not iun si1 1 1pl i s le  du fo u x  c l  de l'or ig inal .  
En cffel ,  nous voyons comml'nl  des cnse1 1 1hks le is  que Ic  « mubil il'r des dicux » élaienl  
cumplétés quand bcsoi n  éta i t .  De même, ks 111cubles l- ta iL"nl  rcman ié·s l'I rem i s  a u  goût 
du jour, de sorlc que heam·1rnp d'a l tribu l iuns aclm iscs sans conlcstc dcvro n l  ê t re rec t i 
tïées, cnr J'(·s tampille e s t  sou\·cnl ,  n o n  p a s  cclle du créateur, mais celle d ' u n  restaura teur, 
t el que Benneman. Des nums mfron nus, comme ccux de ( ;audrun, Gaudreaux, Joubert, 
dcvron l  sortir de l'oubli, nola m mc n l  a u  délriment de la gloirc d'André-Charles Boullc, 
a uquel on a l t rihuai t  u ne i mmense production.  

M .  P. Verlet  lui  reconnaît  u niquemen l deux commudes, par lcsquelles i l  commence 
sa série de n o l iccs. Ces meubles onl  unc s t ru c lurc i nepte, ma i s  se dHendcn l par Ic mél icr  
somplueux. Vient  ensuite u n  cas emharrassant puur les puristes de l 'a u l h e n t ic i lé.  Unl' 
b ibl iolhèque basse, exécul é e  l'n 1 744 pour Vcrsail lcs par Gaud rl'aux, fut a gra ndie en 1 785 
par R i escncr. Puur un cullcc t i o u neur aux conccptions é· l roil es, cc sera il u n  faux. E n  
o utrc, pour la  symélrie, Hicscner rcçut  l a  eomm:rncle d'une copic strictcment conforme 
a u  des s i n  i n i t ia!  a ll ribué à Slodt. z, clone plus fidele comml' document que la pièce. t rn n s
formée. De m êmc, ceux q u i  o n l  Ic gout dl'S catégories rigidl's consl:l leront Ic cas d'une 
table typiqueme n l  Lou i s  XV, cxécutC:·e en lïïO par J ouhcrt pour i\larie-A n t u i n c t t e, t a n d i s  
que m o i n s  d'un a n  après, Riescner l ivrc p o u r  1\1 .  de Fonlanieu u n c  table d ' u n  s t y l e  Lou i s  
XVI  déjà fort évolué. S i  l e s  sou,·cra i n s  cxcrça ient une infh1l· 11cc récllc c l  d irecte sur les 
arts, i l  fau t  aussi  fai re la part des offiei ers de 1:i courn11 ne, l eis que Fon t a n ieu d 
Thierry de Vi l le  d'Avray, sans oublier Marign_v dont  Ic rok n'est pas conl. l'Slé. 

Nous tcrminerons e n  suuha i l a n l  que 1\1 .  Verl e t  nous don nt• rapidl•mcnt de n ouvelles 
séries de not ices. Jcnn SQL1 1 LBECK. 
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Jan A lbert GORIS ,etc. Belgium (The l 'n i tecl :\ a t ions Series) l'n i vers i ty  of Cal i fornia 
Press, Berkelcy a nd Los A n geles, 1945, 80, 4ï8 p. i l lus tr" rl'l .  Prix $ fl,-. 
D.ins u n e  série de volumes <lcst i née à éclait·cr les pays anglo-saxons sur la géogra

phic, l 'hisloirc, la psychologie c l  Jes ressources de cerl a i ns de Jcurs Al l iés, M . . 1 .  A. Goris, 
acluellement d i recteur <lu Cenlrc beige d'l nfornw l ion à New York, a pris sur l u i  d' in l cr
rnler la Bclgique, i n il ia t ive  exlrêmemen l  heurcuse el <lo n t  Ie b u t  a élé  a l t e i n l  avt·c 
e neore plus  de bonheur.  On connaît  asscz les goul s  de �!. G uris puur dcvi ncr loule la 
part qu'il a réscrn�c da ns 1rnrcil l'Xposé à nulrc hisloi re e n  général e t  à nulre h i sloirc 
de l 'art  e n  part icul ier.  Un sai t  aussi a\'ec q ue! esprit  à la fuis exact l'l pra t ique i l  
culcnd que t o u l cs c hoses soie u l  fai tes .  C'csl pourquoi o n  nc s'élounera guère <le t ro uvcr, 
après une l u t roduc l i o n  signéc par l ui-même c l  cousa<:rée it la « scène », c'csl-à-<l i re aux 
« Pays et Peuple » u n  « arrière-plan h i s lorique » <lo n l  <les a uteurs sérieux Sl' partagcn l  
J 'établisscmenl ; k IL l ' .  Dossogne, S .  J "  parle de n o t rc h i st oi rc de César à 181-1 ; Ic 
Baron de G ruhl' l l  <lu l \él-(ime hollandais ( 1 8 1-!- J 8:l0) cl <lu fluyaume de Belgique ( 1 830-
1 840),  puis de la Consolidalion cl  de l'Expa nsion du floyaume ( 1840-1 \J l -l- )  ; r.1. G. Theunis 
de la  Bclgiquc dura u l  la première guerre mondiale ; �I .  Guris de la  Bclgiquc e n t re les 
dl'UX guerrcs. 

Il v a  de soi quc la  parl  prépo ndéra n le réservéc à l 'hisl oirc contempora i n e  csl d ictéc 
par les l' i ITonstanccs tout es spéciales <la n s  ksqul'lks a pa rn Ic \'Olumc et par l '  « a t l e n t ion 
qu'il  con\'enai t  d'a t t i rcr sur les prohlémcs d'aujourd'hui ». I�' « aspect cul t urel » permel 
au R. P.  l\lorlion O. P" d'ajoutcr aux él u<lcs précédl'n l t•s u11c sy n t hése sur l'hisloire du 
Chrislianisme l'n Bclgiquc, c l  à l\1111.  Const a n t  rn n  <lc Wall,  G.  Phi l ippart cl Ch. Lcireus  
t ie  t railer rcspcc t ivcmenl de J'.-\r t  e n  Hclgique, de l 'Ard1 i l l'l' t ure c l  de l a  l\lusique. Ces 
<lerniers apcrçus, t rè s  hit•n ducumentés, mt'.•ri t t· 1ll t ou s  doges. Par cux surtout ,  Belgi um 
plaira aux leclcurs de cellc re,·ue. 

Paul IWLLAND. 

l\I.  SCHl\l l TZ, 11 .  G UI SLAIN, C. BflONNE c l  L. C R I C I\, Dictionnaire d u  Tourisme en Bel
gique. Bruxel les, Larcicr, 1 946, 3ï8 p. 

Les édileurs de ce pet i t  \'olu me, exécuté  dans Ie forma t qui  co nvicnt  à sa foncl ion 
ce q u i  n'cxclu t  p:1s l'ahon<lance <les m a t ièrcs obtenues gràce à J'emploi d'un vrai 

papier pelure - o n t  parfai lemc n t  sen t i  la nécessi té  dans laquellc se t ronvai l  l'homme 
culli\'é qui  désire t irer profi l  d'u n passage dans une luca l i t é  d u  pays ou peut se trouvcr 
quelque Cl'U\TC d'art i nt l-rcssa nle.  Et à cctlc néccssi t é, i ls  onl répondu clc la meil leurc 
des façons, c'cst-à-di re en réc l i ,:e:1 1 1 t  des not iccs parfo i s  plus agréables à l ire que ne Ic 
voudra i t  la lo i  du genre cl cn tnus cas consc icncieu seme n t  clocu ment ées.  On aurait  t ou tc
fois souhaité que la  hihl iographie fût u n  pcu plus exacte .  Ccrtes, c'est u n  plaisir pour 
les a ut eurs qui,  par kurs puhlka t ions  a n t t'.·rieurcs spéci:i l isécs, o n l  fac i l i t é  l a  täche de 
nos encydop(·distes a u  pct i t pied, de rel rouYcr cxac lcmeu l leur pcnséc da ns les pages 
du « Dic t ionna ire », mais cc plaisir est m i t igé quand ils s':1perçoi,·ent  que cer ta ins  t ravaux 
u t i l i sés n e  sonl pas cités e t  que les tout dernicrs renseignemcn l s  manqucn l .  Il est  v ra i  
qu'un guide lourisl ique n c  <lo i l  p a s  ê t re exhaust if .  

Tel qu'i l  se pr(•sente,  lto Dict i o nnaire du Tou risme rendrn de lrès précieux services. 

Paul flOLLAND. 
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Annales V ( lg4g) à LXXVII (7e série V I I )  ( 1930) . 

Bulletin 2e série des Annalcs 1 ( 1g5g) à 5e séric des Annales 2e par tie V (1902 ) .  

Bulletin 1902 ( V I )  à 1!)2g (1929) . 

Série in 40  

Hfstoire monétaire d e s  Comtes d e  Louvain, ducs de Brabant e t  Marquis d u  Saint Empire 

Romain, par A. DE WITTE 1 (lg94) à I ll, 2e fase. (1900) .  

Série i n  g o  carré. 

Revue beige d'Archéologie et d'Histoire de !'Art. 1. ( 1931 )  à XVI ( 19·46) (conlinne). 

Tab les 

Annales le série (I à XX) , par L. Torfs (Annales XX 1g63 ) .  

Annales e t  Bulletin, 3c série 1gg6 (Bulletin 3 e  série I X ,  p .  595 s.).  

Annales 1 à 50, par Ie Baron de Vinck de Winnezeele 1g9g (à part) .  

Annales (lg43_1ggg) et Bulletin (lg6g à 1900), par L. Stroobant 1 904 (à part). 

' 
Certains fascicules de ces anciennes publicalions sout cncore disponibles. On peut se 

les procurer èn s'adressant au secrétariat de la revue. 

Il  en est de même des tomes I I  et 111 de l'édition in 40, hors série, de l'ouvrage de 
DEWITTE, Histoire monétaire des Ducs de Brabant, Anvers, 1g94-1900. 

Des réductions sont accordées Ie cas échéant. 




