


V
3o
T:t
2

o
trl

h trodition voit dons cel omoncellemenl de rocs ensorcelés, erlnnu sous le nom de
"Santioguiffo", le rduge élu por l'opôtre, dans les parages de Podron, pour fuir ses

perséculeurs, Chacun de ces rochers a un rôle dans le "myslère" inonimé qu'ils iouenl :

ici, l"'ovtel" de soint Jocques, là, so "chqire", plus loin son "bouclief' et son "lif',
A deux pas de l'Ermitage qui consocre ce choos minérol, soinl Jacques fiî surgir, d'un coup de

son bâlon, une source vivifiqnte, El Padron, ltlonte Sanlioguifto. Photo H, Jocomel,

TROIS SIÈCLES DURANI DES VTTRAUX DE CHARTRES AU PLUS

TROUBLANT DES RETABLES FLAMANDS, LE MYSTÉRIEUX

VOYAGE DE SAINT JACQUES PROPULSE SUR SON ROCHER

VERS DES RIVAGES INCONNUS, ARME D'UNE GAULE,

HANTE TIMAGINAIRE DES PEUPLES OCCIDENTAUX. CETTE

LEGENDE S'EST PERDUE ALORS MEME QUE SUBSISTENT PLU-

SIEURS REPRÉSENTATIONS QUI S'EN INSPIRENT. SEUL UN

PASSAGE DU LIBER SANCI/ JACQBI AUI CONDAMNE

D,ÉTRANGES RUMEURS, PERMET D,ÉLUCIDER UoRIGINE ET LE

SENS DE CETTE ICONOGRAPHIE MAUDITE, INCONNUE DE

IJESPAGNÉ,. PAR HUMBERT JACOMET,

MAGINER que ie Christ ait décer
né à saint Jacques son bâton de
pèlerin, quoi de plus naturel ?

Cette trouvaille fournit à la car-
rière posthume du pêcheur galiléen
un prélude idéai, pulsqu'el1e lnaugure
le périple qui doit le conduire
jusqu'aux extrémltés du monde, en
cette brumeuse Galice, pour y être
honoré jusqu'à 1a fin des temps.

Dante convient, en effet, que "la
sepoltura di sa'lacopo" gît en terre
étrangère plus loin que cel1e d'aucun
apôtre {Vita nova, XL,7).
Ou'Honorius d'Autun, Orderic Vital,
Jean de Beleth, Jean de Mai11y, Vincent
de Beauvais ou Jacques de Voragine
taisent cet épisode, n'a guère inquiété
1es imagiers. Puisque le Christ avait
remis à Pierre les clefs du royaume, i1
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fallait que Jacques reçût en mains
propres 1e signe de son lnvestiture.
Rien ne s'oppose, du reste, à ce que le
Christ ait favorisé son disciple d'une
vision. IJépître aux Corinthiens ne dit-
e1le pas : 1e Seigneur "apparut à

Jacques, puis à tous les apôtres" (1 Co.,
15, 7) ? Malheureusement, aucun
texte, fût-il apocryphe, n'a recueilli le
souvenir de cet événement.

SECRÈTE A,I'ss'ON

A Chartres, au seuil du XIII' sièc1e, les

commanditaires du vitrail de l'Histoi-
re de saint Jacques le Maieurne se

sont pas embarrassés de ce silence. Ils
ont introduit 1e récit de la prédication
et du marÿre de I'apôtre - empruntés
àla Magna Passio - par une scène qui
le découvre assis sut un rocher battu
par les flos. Debout, le Christ aborde
son disciple et lui tend un objet qu'il
accompagne de sa bénédiction. A
1'écart, derrière le Sauveur, un ange
témoin de cette éffange salutation,
tient de la main gauche une sorte de
palet arrondi. Est-ce 1à Ie viatique
réservé au messager ?

Mais que fait l'aîné des Fils de Zébé-
dée retiré sur ce roc ? Médite-il sur 1a

rive du 1ac où, quelques années plus
tôt, retentit l'appel du Messie (Mt. 4,
21) ? Songe-il à cet accès d'ambition
qui 1e brû1a du désir de siéger à la
droite du Christ (Mt.20,20) ? Tou
jours est-il que le Maître avait envoyé
dire aux disclples qu'il les précédait
en Galilée. Ils étaient occupés à jeter
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L'aîre de réporütion des imoges où

soinl Jacques apporaît, vissé sur ton
"perron" oux Xl!È el XIV s., est révélolrice,
Elle témoigne de l'oudience de celte lradilion
bonnie de Compostello, sur les rives de

l'Eure, de lo Seine, de l'Oise et de lo §omrRe

où elle fleurit à lo faveur des chontlers

gothiques ovont de s'éleindre, non sons

connaîte une longue survivonce en poys

flomond, Plus proche de l'Espogne,

l'Aquitoine n'est pds touchée, de même que

lo Bretogne dont l'orthodoxie lianl sons doule
à l'importonce des relotlons mdrillmea
nouées ovec lo Golice à portir du XIV siecle,

leurs filets, lorsqu'i1s aperçurent le
Seigneur sur 1a grève (Jn.,21, 4). Oue
Jésus ait confirmé 1'apôtre dans ce
qu'i1 attendait de lui, à cet instant ou
plus tard, toujours est-il que 1e choc
de cette rencontre est décisif. A
Chartres, Jacques proclame sur le
champ la mort et la résurrection du
Sauveur. On le voit tendre la coupe
du salut à la foule venue 1'écouter,
cette coupe qu'i1 s'était engagé à boire
jusqu'à 1a lie.
A n'en pas douter, ce moment tient
une place essentielle dans la légende
de saint Jacques. IJange mis à part,
cette scène se retrouve tel1e quelle sur
1a verrière qui l1lumine le chæur de la
cathédrale de Tours. Si elle n'y occu-
pe pas une position initiale, elle n'en
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ne des baies du chevet, lors du sac de
1567.II n'est donc pas exclu que tel
ou tel des panneaux ruinés ait faité
ce sujet.
Le fait est qu'on a promptement attd-
bué à cette scène une valeur emblé
matique. Ainsi, lorsque la vie du saint
est abrégée faute d'espace, cette
vision, pourtant absente des textes,
s'arroge une place de choix, A Notre-
Dame de Reims, e11e règne au cæur
d'une rose dont les six lobes évoquent
les martyrs des apôtres Jacques et
Pau1. Au Mans, elle se g11sse subrepti-
cement au milieu de supplices qui
demeurent étrangers à la décollation
du saint. Enfin, à la cathédrale de
Troyes, 1a confrontation du Chrlst et
de saint Jacques qui se déroule en
deux phases, éclipse tout le reste.
Affianchie ou non de son contexte, 1a

signification de cette intrigue a géné-
ralement échappé. A Reims, l'abbé
Tourneur voit simplement le Christ
"assis sur un banc", cédant un livre.
A la cathédrale de Troyes, fasciné
par 1es coquilles incandescentes qui
émaillent 1a double scène, Fichot
conclut à "une allégorie du chrétien
faisant un long et difficile voyage",
tandis qu'à Saint-Urbain où cette
pérlpétie occupe 1'un des trois
médaillons dévolus à 1'apôtre, I'abbé
iossier, insensible au rocher, aperçoit
"Notre-Seigneur confiant à saint
iacques le flambeau de 1a Foi". A la
décharge de ces interprètes, il faut
avouer que I'argument de cette entre-
vue n'est guère facile à saisir.

A t'instigotion du Chrkt, saint Jacques

consenl à qbandonner le rocher écarhte
svr lequel il s'est réfugié.
lours, cath&lrole Soint-Gatien, Boie 210,
2 regislre, médoillon 4, qprès 1250.
Phofo H, Jscomel.

débouche pas moins sur 1a prédica
tion véhémente qul entraîne son
arrestation et précipite sa fin.
A en ooire f intrigue forgée à Tours,
le Christ aurait relancé son disciple
par trois fois. Aussi ne faut-i1 pas
s'étonner si, à Amiens, cette scène
semblait se répéter sur deux pan-
neaux disparus de la cathédrale. A
Tours, 1'apôtre n'ose soutenir la vue
du Ressuscité. Mais, déjà, son corps
glisse au bas du rocher écarlate sur
lequei il est juché, signe qu'il accepte
son destin.
Apparemment, cet épisode manque
aux verrières que le XIII' siècle a

consaré à saint Jacques dans ies
cathédrales de Bourges et d'Auxerre.
Mais à Bourges, onze médaillons
qu'ignore la planche gravée par les
Pères Cahier et Martin, entre 1841 et
1844, sont modernes, cependant
qu'à Auxerre, il est notoire que
les Huguenots ont brisé les
registres inférieurs de chacu-

§ur ce médaillon en cours de
resto u ration, l' abbé jos s ier
voyoit le Christ remeltant à
soint Jocques le "flombeau de

la foI'. En réalilé, celte scène

lsit ollusion à deux lQlendes
dislîncles comme le monlrenl le
rocher porté par les flots et la

-blancheur candide de lo "verge"
dépouillée de son écorce qui
s'oppose à l'ospect sowoge qu'elle

conserve por le hout.
T royes, Collégiole 9oi nt -U rboi n,

Boie 103, vers 1270. Photo A. Yinum,
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Cïdessus, L'élQlanl graphisme de cetie miniature

rapproche lo boguetle enrubannée que le Chist
décerne à lopôtre de lobjel enlrew sur les

vihoux du XllF siècle. Munich, Bayerische

Stooübliothek, tuls. Clm l0 177, f' 238 v",

Poris, légende des soints de J. de Vorogine,

I 320- I 340. @ Boyerische Staotbibliothek

Cïcontre, Soinl Jacques converse d'égal à
égol ovec le Christ qui lui tend un objet
élronge mi-partie blonc el verl. Reims,

cothédrole Nolre-Dome, Baie l0l, rose,

vers 1240. Photo R. Molédat.

Ci-dessus. Le Christ remet à lapôtre ossis sur
un roc éclolanl, le signe mystérieux de son

investiture. Le Mons, cathédrole Saint-Julîen,
Baie I I l, 3" registre de lo 3" loncelte,
ovont 1255, Photo D. Alliou.

Ci-conlre. Comme à lo cothédrole de Troyes,

un semis de coquilles raftache cetle scène à
lo légende du soinl vénéré à Compostelle.

Comme à Tours, ou lieu de bénir l'opôtre

iuché sur son rocher bercé par les flots, le

Christ, dons un gesle de coquelterie
inhabituel, relève son monleou de peur de
le mouiller. Frogmenl de sceau, de ô,5 cm

de didmètre, oppendu à une fondotion de

messe. Abbaye Soint-Jocques de Provins,

1352. Poris, Archives Nalionoles, J 4ô2 -
n" 48, Éw originol.
Pholo Archives nolionales.
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UN ATTR'BUT INSOLITE

Malgré la similitude de composition
qu'affichent ces médaillons, ni 1'atti-
tude des personnages, ni leurs gestes
ne sont identiques. S'i1 esl clair qu'à
Chartres, au Mans et à Tours 1'apôlre'
est amalré sur un roc plus souyent
rouge que laune, ailleurs, il se 1ève à
1'approche du Chrlst. C'est 1e cas

à Troyes, dans la cathédrale comme à

la collégiaie Saint-Urbain. A Reims,
lnutile de le chercher. Le rédempteur
et 1'apôtre conversent posément
sur une spacieuse banquette. Saint
Jacques siègerait-l1 délà en la cour de

paradis, à 1a droite du Rois des Rois ?

11 n'en esf rien, car 1e mystérieux rou-
leau que le Christ remet à son dis-
clple,, annonce une séparation immi
nenle. Mais que11e est au iuste 1'a11ure

de cet objet ?

A Chartres, nonobstant 1a faible
envergure de cette badine, 1e chanoi-
ne Delaporle opinail en faveur d'un
bâton de pè1erin. C'est que, sans
compter 1e vitrail évanoui où Pintard,
deux siècles plus tôt, avait discerné
"StJacques assis devant N. S. assis qul
1ui ptésente un bourdon", sous-tiué
"Jacobus", 1e sceau de 1'abbaye Saint'
Jacques de Provins révé1é par Demay,



Mis en quarontqine, coif{é d'un large
ehopeau, soinl Jocgues résigné reçoit du
Christ son bourdon en même temps que
l'impulsion qui l'éloigne vers son destin,
Heures de Fronçois de Lorraine, duc de
Guise, Chontilly, fulusée Condé, Ml
â4/1671, î' 185 v", ? moitié du XIV s.

@ Giroudon.

1ui semblait confirmer ce jugement.
Il existe de fait quelques exemples
plus tardifs, où la houlette de saint
Jacques revêt indiscutablement
I'aspect d'un bourdon. C'est 1e cas
d'une célèbre miniature du Ltvre
d'Heures de François de Guise.
Mieux, à la façade ouest de 1a cathé-
drale d'Auxerre où cinq haut-reliefs
du XIV' siècle retracent 1a légende de
l'apôtre, la première scène montre
distinctement un personnage accos-
tant un homme qui lui fait face, age-
nouillé sur un monticule. Leurs mains
enlacent un gourdin auquel est
appendu une bourse timbrée d'un
pecten épanoui. Comment ne pas y
reconnaître le bourdon de saint
Jacques ? En retrait, deux anges assis-

tent à cet adoubement. Uun d'eux
serre dans son giron une sorte de
galette chevelue.
Plus troublant encore, à Aire-sur-la-
Lys, Ia lettre ornée d'un curieux livte
liturgique à 1'usage de la collégiale
Saint-Pierre, trahit un complot. Le
saint est à son pupitre , catîé dans une
chaire, quand survient Jésus. Sans
façon, 1e Maître 1ui enjoint de prendre
1e bourdon, tandis qu'à son insu un

Le Chrisi bouscule soint Jocques, inslallé à
relire son Épfue. Cette lettrine sert d'en*ête à
lo fête solennelle de lapôtre. Rituel à I'usoge
de SoinhPierre d'Aire-sur-lo-Lys, exéculé ou
début du XV s. pour un prévôt de la
collégiole dont saint Jacques est le polron.
Poris, Bibliothèque Notionole, Nv. Acq. lot.
3t06, f' 38. @ B.N.F.

ange 1'auléole d'un chapeau. Ce
détail ne suggère-t-i1 pas que 1es anges
assesseurs du Chrlst à Auxerre por-
teni les accessoires de 1'habit que 1e

Sauveur impose à I'apôtre ?

La rubrique d'un légendier du XIV'siè-
c1e qu'illustre une scène analogue,
achève de dessiller les yeux : "Ci
commence la vie et les miracles mon-
seingneur saint Jaque le grant [...] et
devise premierement comment nostre
Seingneur li bai11a 1e bourdon sus le
perron" (Ms. fr. 185,f 47).
Mais, comment reconnaître un bour-
don dans 1a misérable bouture
qu'exhibe 1e Christ sur cette enlumi-
nure ? Feinte ou non, la distorsion
entre texte et image s'accentue sur
un manuscrit franÇais conservé à

Le Chrisl se reconnaîl à l'eniambée qui lui
permel de reioindre fopôtre, agenouillé sur
un monticule. ll lui met à lo msin le bourdon
de pèlerin muni d'une besoce timbrée de la
coquille, symbole de ss deslinotion,
Auxerre, cothéd rale Sa i nf Éilen ne,

foçqde ouest, portoil centrol, 3" voussure,

cordon gouche, l'* scène, vers 1334,
Photo H, Jscomet,
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Munich. On ne saurait donc imputer
1'aspect aberrant de cet attribut à 1a

fantaisie du peintre. Certes, sur un
ivoire de l'ancienne collection Spitzer,
la torsade qui se vrilie à ce prétendu
bourdon ne présente pas 1e renfle-
ment exagéré qui 1ui confère ailleurs
1'apparence d'une quenouille. C'est
pourtant ainsi que 1e grime une é1é-

gante miniature exécutée vers 1280.
Ici, f indication est d'autant moins
sujette à caution que 1a figure du saint
s'inscrit dans un tout autre contexte
iconographique. Oue le manche à
balai que l'apôtre dissimule aux yeux
de ses suppliants, s'alionge encore ne
fait rien à l'affaire. Du bâton de pèle
rin, il n'a ni le fer acéré, ni le fût élan-
cé, ni le pommeau arrondi qu'ii soit
simple ou double.
Oue disent les vitraux du XIII" siècle
qui ont sur toutes ces images le prM-
1ège de 1'âge ? 11 n'est que de relire 1es

considérations alambiquées qu'inspi-
rent à Fichot la cérémonie de Troyes,
pouf en mesurer l'ambiguité : "Le
saint est entouré de coquilles [...], i1

tient de la main droite un cierge que

Jésus-Christ éteint avec un éteignoir
ayant la forme d'un dé à coudre".
Surprenant dé à coudre que ce turban
1ové sur lui-même ! Sa couleur ne sert
pas mieux cette hypothèse que ce11e

du bourdon. En effet, au Mans
comme à Tours, à Reims comme à
Saint-Urbain de Troyes, 1e panache
enroulé à 1a tige est uniformément
vert, tandis que celle-ci est générale-
ment blanche. A Chartres même, 1e

nettoyage tout récent dont la baie
n" 5 a fait l'objet, accuse la présence
d'un minuscule fiagment de verre
émeraude strié, juste au-dessus de 1a

main gauche du Christ. 11 est donc
sage d'admetfe que cette efflorescen-
ce renvoie au règne végélal. Bien qu'il
ne s'agisse pas d'une palme, l'énigma-
tique roseau que reçoit 1'apôtre,
s'apparente bien à une sorte de
branche.

Roymond Koechlîn opercevoît sur ce feuillel
d'ivoire les deux sainl Jacques, "assis face à
foce, tenonl chocun d'une moin un bâton".
Lo présence dv Chrtst se devine ou gesle de

bén&liction, tondis que l'apôtre,
reconnaissable à so ponelière coquillée,
boisse les yeux comîne à Tours. londres,
British ly'luseum, ln, Cat.285, MA 85, 8-5.
l, Paris, première moitié du XIV s.

@ British Museum,
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Puisque 1e vitrail de Chartres offre
l'exemple ie plus ancien de ce sujet
que n'explique "aucun détail de 1a

légende telle que'la raconte la Passion
retranscrite dans les lectionnaires
charffains", et comme aucun paral1è1e

scripturaire ne paraît davantage
l'éclairer, i1 est loisible de penser que
cette scène est une pure invention.
Toutefois, si intense qu'ait pu être
i'élan créateur de Chartres, cette sup-
position n'emporte pas 1a conviction.
S'agissant d'une figure aussl exaltante
que celle de saintJacques, on se résout
difficilement à voir dans cette scène le
fruit d'une savante allégorie et non 1a

traduction plastique de croyances
chères à la multitude. Le mystérieux
ravissement du corps de l'apôtre en
Galice n'a-t-i1 pas cristallisé tout un

Assis sur du choume, l'opôtre reçoit du
Chrisi cette éîronge collolion, ovanl
d'embrasser le moÿre en compognie de
Josios qu'il converlit sur son chemin. Pour la
cîrconslonce, soint Jocques o revêlu son

habit de pèlerin. Porîs, B.N.F., "La Legende

des 1oins", traduclion de "Jehon Bele(, Ms.

h. 185, f" 47, vélin, dùur XIV s. @ B.N.F.

imaginaire empreint de merveilleux ?

Cela est si vrai qu'à l'aube du XII'
sièc1e, Compostelle éprouve 1e besoin
de mettre un frein à cette floraison. Du
moins, 1'homélie, Veneranda Dies, que
le Codex Calixtinus assigne à 1a fête de
la translatlon de 1'apôtre, ie donne à
entendre. Son auteur stigmatise cer
taines traditions qui ne sont à ses yeux
que "somnia et fabulas". Or, 1'une de
ces fables semble détenir la clé de



LE MI,RACLE DU PERRON

Mals ce n'est pas tout. Qu'en est-il du
rocher écumant, sur 1eque1 s'iso1e
l'apôtre ? Là encore, il suffit de prêter
l'oreilie au Pseudo-Calixte pour en
capter 1'écho enchanteur. "D'aucuns,
s'indigne-t-i1, prétendent qu'à l'appel
du Christ, saint Jacques lui-même est
venu de Jérusalem en Galice, assis sur
un roc, sans rame ni voile, au fii de
1'onde, et qu'une part de cette roche
subsiste à Joppée" (L. S. J., I, xvii).
Balivernes que tout cela, gronde l'ora-
teur. N'a-t-il pas éprouvé lui-même
que cette pierre est du pauvre granit
de Galice ? Nonobstant, ce vénérable

clppe 1ui lnspire de la tendres-
se, car c'est sur 1ul que 1e corps
inerte de l'apôtre fut déposé
lorsqu'il mouilla à Padron, sur

Aux yeux de Ch, Fichot, le Christ qui
symbolise ici la lumière éternelle, éteint ls
flomme vacillante de lo loi qui o guidé le
pèlerin iusqu'à lui, Iroyes, csthédrole Soint-

Pierre-et-Soint-Pqul, Boie 2l l, rose,

vers 1240-1250. Photo R, Moledot.

1'énigme. Ou'on en juge : "D'autres
veulent qu'étant apparu à saint
Jacques après avoir arraché l'écorce
d'une branche, 1e Seigneur ait assuré
l'apôtre que ceux qui viendraient à son
sanctuaire dans un esprit de prière
seraient purifiés de leurs souillures de
la même manière que cette verge -
virga illa - venait d'être purgée de sa

ronce" (L. S. 1., I, xvii). A juste titre, le
prédicateur redoute que les pèlerins,
forts-de cet apologue, ne s'imaginent
qu'il leur suffit d'invoquer le saint pour
être instantanément 1avés de leurs
fautes, alors qu'ils doivent travailler
à se convertir.
Quel1e que soit 1'origine de ce récit
extravagant, il est manifeste que
1'écouvillon que I'apôtre reçolt du
Christ, en est la vivante illustration.
Pourtant, sans l'appui de ce texte, qui
oserait soutenir que le singulier
"bâton", figuré sur tant de vitraux et
de miniatures, représente une tige
dépouil1ée de son écorce ? Limagier
1ui a-t-ii prêté cette lorme indécise de
peur qu'on ne la confonde avec des
étrivières ? Si la conversion du rameau
dénudé en bourdon n'altère pas fon-
damentalement le sens de cette scène,
il n'en est pas moins piquant d'obser-
ver comment, au fil des ans, 1'actuali-
sation de ce motif aboutit à rendre le
Christ complice de la métamorphose
de l'apôtre en pèlerin.

Saint tocques communique à ses pèlerins lo
bêné<liction que le Christ o occompognéc de
celle emborrossonte quenouîlh. Lo donotrice

"que son hobit désigne comme une

religieuse de !'ordre cislercien",
se mêle à la troupe des supplionts. Ports,

Bibliothèque Nqtionale de Fronce, N. o, fr,
I ô251, f' 6ô, Hainaul, vers I 280. @ B.N.F.

Hqule d'1,20 m, cetle statve imprtme à h
physionomie de fapôtre, ossîs sur ssn

" perrgn", une contenonce souvergine.

Elle provienl de l'église §oint'Jocqves da

Richebourg à Beouvqis. Beauvais, musée

déportementol de l'Oise, lnv. n' 846.1,
milieu XIV s. Photo musée dépodementol
del'Oise.
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lui aussi que les disciples qui 1'escor-
taient, offrirent le premier samifice de

la messe. Chacun, du reste, peut voir
ce "petronus", échoué à 1'embouchu-
re du rio U1la, au lieu même qui en
prit le nom de Padron.
En adoptant cette version fantastique
du transfert des reliques de saint
Jacques, se peut-i1 que 1es chanoines
de Chartres se soient autorisés à cau-
tionner des légendes que 1e clergé de
Compostelle ne toiérait pas sans impa-
tience ? N'est-ce pas plutôt que ces
songes étaient à ce point répandus
qu'on ne crut pouvoir ies é1uder ?

Pourtant, à Chartres, en vain cherche-
t-on dans I'Histoire de I'apôtre la
moindre ailusion à sa présence en
Galice. Seule intéresse la figure évan-
gélique du disciple qui embrasse le
martyre, à la différence de Bourges otr
l'aurore de timides coquilles se lève
dans 1a partie supérieure du vitrail.
Cependant, ies représentations de
cette légende, plus nombreuses et
explicites à mesure qu'on avance
dans 1e temps, obligent à convenir
que 1a ferveur du pèlerinage réussit
à I'imposer. La chose paraît acquise
dès 1a seconde moitié du XIII' siècle.
A Troyes comme à Provins, des co-
quilles consteilent sans équlvoque le
tableau ; à Saint-Urbain 1e type
de 1'apôtre-pèlerin s'affirme avec
une précocité remarquable sur le
médaillon qui jouxte 1a scène de
1'envoi ; tandis que sur 1e manuscrit
originaire du Hainaut, saint Jacques a
beau essayer de donner le change, il
est démasqué par 1'empressement de
ses dévots qui corrobore 1'équation
qu'on soupçonne entre le pèlerinage,
1e pardon des fautes et 1a verge émon-
dée qu'i1 arbore.
Mais il y a plus. 11 est possible, en
effet, de s'assurer que le rocher sur
lequel médite 1'apôtre, est bien iden
tique au "petronus" révéré à lria. Non
seulement 1'attitude du Christ qui
accoste saint Jacques n'est pas anodi-
ne - il imprime du pied ie mouvement
qui expose ce roc à 1a dérive -, mais
surtout, comme 1'énonce la rubrique
invoquée plus haut, cette pierre accu-
se en français le nom caractéristique
de "perron" qui en fait 1'homologue
exact du "padron" galicien.
Dès 1ors, inutile d'épiloguer sur
1'absence de 1a navigation de salnt
Jacques dans f iconographie du
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L'æil perdu dons le vogue, le Christ bénit le

déport de l'op6lre, ossoupi sur son île
flottonle, llne otmosphère élronge boigne

celte scène dont les ocleurs poraissenl

envoûiés. Polyprtque de la vie et des mîrocles

de soint Jocques, fin )(Yn s., lndionapolis
Museum of Ail, Jomes E. Robed Fund, volet
gouche, face externe, ponneou l, IMA 24, 3.

Photo lndianapolis Museum of Ar',.

XIII'sièc1e. On en devine aisément 1a

cause. A 1a barque familière, 1es pè1e-

rins ont préféré ie rocher surhumain.
La preuve qu'ils 1'ont é1u, n'en déplai
se au Pseudo-Calixte, c'est qu'ils ont
eu 1e front de faire figurer leur saint
patron, assis en majesté sur ce même
"perron". C'est assez dire que cette
vision a largement débordé le vitrail,
même si c'est par 1ui, semble-t-il,
qu'e1le a pris pied dans f imagerie.
Au XIV' siècle en effet, à Paris, à

Beauvais, à Me1un, à Banthelu, 1a sta-

tue de l'apôtre "enseant", taillée dans
un énorme parpaing, surplombe
l'autel qui lui est dédié. Là, saint
Jacques est assis sul un roc grossière-

L'outhentique "perron" de soinl Jocques esl

pieusemenl enchâssé sous le maîîre-ouîel de

lo cathédrale d'hio Flovio, devenu Padron.

Lo trodition ocluelle, oublieuse de ses

exploits, y voît simplement le roc où lut
omorré lo borque de fopôtre. A peine plus

hout qu'un homme, cel ex-volo poiien,

dépecé por les pèlerins avides d'en emportet
lo poussière, ovoue son origine antique.
El Padron, calhédrale Santd'Mario,
Photo H. Jacomel.

ment équarri, ffès semblable au
rocher de feu sur 1eque1 on 1e Yoit à

Tours. A elles seules, ces effigies résu-

ment la prodigieuse destlnée de saint
Jacques. E11es revendiquent pour
Compostelle 1'apostolicité de son
siège mystérieusement ancrée sur ce

roc dérobé de Terre Sainte.
A Paris, l'examen des comptes de
1'Hôpital Saint-Jacques, vérifie cette
présomption. Entre 1319 et 1324, il
est question du "peffon" placé "desus
l'autel", aux angles duquel se proster-
nent les "àngeloz" qui veillent
1'apôtre trônant. Ce bloc ne se

confond pas avec "la piere sus quoi
le grant ymage saint Jaque siet", qui
en forme 1'assiette. Si cette mention
pèche par laconisme, ii n'en va pas de
même s'agissant du porche de 1a cha-
pe11e car Raoul de Heudicourt touche
une somme coquette pour avoir
sculpté "ou chancel, au haut du dit
portail, Notre Seigneur et saint Jaque
qui boute 1e perron". IJexpression
"qui boute le perron" ne vise-t-elle
pas 1e sujet représenté et non quelque
détail de structure ? On serait même
tenté d'appiiquer ce geste au Christ
lui-même en vertu du modè1e
constant qui régit cette scène.
En 1475 encore, 1es confrères qui ont
enrichi leur trésor d'une monstrance
digne de parader à la Fête-Dieu, la
déclarent ciseiée "sur ung entablement
d'argent doré où est lymage de mon-
seigneur saint Jaques assiz en ung par-

ron". Enfin, le renom de cette fameuse
pierre se découvre dans l'existence, à

Paris, en 1494, d'une maison à

"1'enseigne du Perron Salnt-Jacques",
rue Saint-Honoré. Ce vocable se colore
d'un accent épique, puisqu'aussi bien,
à f instar de \'Historia Turpini, les
Grandes Chroniques n'onl garde
d'omettre comment "Karlemaines visi
ta devotement la sepouture monsei-
gneur saint Jaque, puis passa outre
jusques au perron, sanz contredit", et
1à, "sa lance ficha en 1a mel".
Peu à peu, cependant, de même que
1e bourdon supplante 1a "verge" dont
la tige, à Tours, retrouve sa gangue, le
récit de 1a translation du corps de
1'apôtre en bateau, accrédité par
maintes sources, refoule 1'archaïque
"perron" et 1e voue à 1'oub1i, quand
bien même la nef échouée en vient à
se pétrifier par un de ces sortilèges
dont 1es mythes ont le secret. Nonobs-



tant, le miracle du "perron" se perpé-
tue en pays flamand jusqu'au seuil du
XVI'siècle et au-delà, comme l'attes-
tent nombre de retables et de Livres
d'Heures. Ii n'est pas jusqu'au Dane-
mark, voire dans les Iles Féroé, où,
comme 1'a étab1i Vicente Aimazan, 1e

voyage onirique de I'apôtre, hissé sur
son rocher, ne persiste à travers les
couplets de chants immémoriaux.
Mais tout n'est pas dit de 1'î1e flottan-
te que ce roc tend à devenir, ni de la
posture étrange et comme absente de
1'apôtre qui s'y morfond. La torpeur
qui engourdit 1e saint tranche avec le
caractère énergique qu'on lui sait.
Nul n'ignore que, livré à sa lointaine
conquête, 1e Fils du Tonnerre endura
toutes sortes de séüces et ne parvint à
arracher qu'un seul disciple à la dure-
té de cette ingrate terre. Ne montrait-
on pas aux pèlerins, à proximité de
Padron, un formidable chaos de
pierres qui fut la lice de ce combat ?

On conçoit que I'apôtre en nourrit
quelque amertume. Qui ne voit que 1e

rocher sur lequel il s'absorbe, pèse

autant que sa douleur ? Uauteur du
sermon consacré à la Passion de saint
Jacques s'en est souvenu, semble-t-il,
lorsque, démarquant le psaume 61
justement intitulé "Prière d'un exilé",
i1 applique ce verset lumineux à celui
qu'il regarde comme 1'apôtre des
Gentils : "A finibus terre ad te cla-
maui : dum anxiaretur cor meum in
petra exaltasti me" (L. S. J., I, v)
("Depuis l'extrémité du monde, je t'ai
appelé : alors que mon âme était
oppressée, tu m'as élevé sur un roc").
C'est à ce prix que 1e roc inexpu-
gnable sur lequel le saint a triomphé
de l'épreuve est devenu l'assise de sa

gioire. O

Humbert Jocomel esl
conservoleur du potrimoine.
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de dêdoubler lo rcène comme on l'y
rérolut è Amiens et ô Troyes, ou

d'ohroger le rocher comme on le fh à
Reimr, ou encore de le troiler à port
€omme ô Sqint"Urboin de Troyes.

Enfin, l'opôire emborqué dsns celte
ovonlure crt normolement vêtu ô
l'ontique. Pour morquer le lien de ce

boptême rupeslre ovec Compostelle,
on eut nolurellernenl recours à lo

Aux prioer ovec un légendoire vivqce,

les imogiers surenl à offronter un
gêrieux dilemme. l'spôtre qui oborde

lo Gsliee rivé sur son "Pe--rron" esl bel

et bien mort, De !ô, ron qbsndqn.

A-ussi, lorrqu'on e-ut l'idée d'oro$ier
su vsyqge posthume ds lo-int locgues
lo 'vergc" qui eoncretire cs mirsien, il
fslfut bien éveiller lc direiple lc temps
qu'ïl reçoivc le goEe ds os Eenrplqtien,
quittc o fsire mÇntir l'image-

A ehortres oü l'on répugnoil rons
deute à figurer l'opôtre cx-enguc, on

n'hèdte pos un inttonl è adoptsr ee

porli. A Tourr, le peintrc cludo lo diffi-
ruhé, en interdioont oux rcgordr du
ehri:t et de roint Joequer de æ eroirer.
Quont o ecux qui refurèrent ce €om"
promir, il n'eurenl d'ouhe mlution que

toquille, ernblème do ce pêlerinoge,
en osendsnt que lo vèture de l'opôlre
ne le eonforme ô sq destinolion pour
lo plus gronde édificstion de ses pele-

rinr. Mois pourquoi donc Evoir intro"
duit lo prôdicotion et le morÿre de
I'opôtre por lo rcène qui ouroit normo-
lement dû ler couronner ?

Mort cependont, roinl Jocques devient
disponible pour l'éternitc. [o rcprésen-

totion de l'opôtre compé sur son roc
froye lo voie à l'imoge dc so moiesté. ll

Entroîné à lo dérive, soinfJocques
s'abandonne à lo mélancalie, En vérité,
son obsence est celle de lo mort. Au loin,
se profile l'estuaîre d'lrio Flavîa. Heures

de Lo Tour elTois, É,cole de Bruges ou
de Gand l?). Chanrilly, musée Condé,

Ms.8ô, n" 1178, f" 200, Flandres, début
XVF s. @ Giraudon.

l' 6preuve purificatrîce du pèlerinoge.
Bruxelles, bibliothèque roydle Albe* f',
Ms2lô96,f" l2l v,XV s.

en résulte une figure hybride : celle du
soint cloué sur son récif en hobit de
pelerin. lmoge irrecevoble, doublemenl
insensée oux yeux de Compostelle
puisque le "perron" n'o iomois quitté
le rivoge de Podron el que I'opôtre ne

souroil être pèlerin du sqncluoire où
reposênl ses proprer resles,

Alors que le trône évince le rocher, le

sceptre de pénitence rrôsisle ou bour-
don. En Flondres, il revêt dons lo mqin

de soint Jocques l'ospect subtil d'une
sorte de cierge ouquel lo coquille prête

so flomme. Cos exceplionnel, ô Auxer-
re ô lo boie 126, soinl Jocques lienl
le bourdon et lo "verge", révélont tor-

divement l'équivolence de ces deux

"ottributs.
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