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H CONFRERI E
DES PELERINS DE

SAI NT.JACQUES
LA CONSTRUCTION, À TAUBE DE TAN M]1, D'UNE CHAPELTT OÉOIÉT À

SAINT JACQUES MARQUE À PANIS LE SIGNAL DE LA DIFFUSION DE SON

CULTE. ÉGUSES, CHAPELLES, AUTELS FLEURISSENT EN SON HONNEUR TAN.

DIS QUE S'ORGANISE LA CONFRÉRIE DES PÈTTNINS DE SAINT.JACQUES

CÉÊgnr PoUR soN HÔpIraT. PARIs EN coNSERVE ENCoRE DE NOS

JOURS MAINTS SOUVEN]RS DANS SES ÉGLISES COMME SUR LES FAÇADES

DE SES MAISONS OU SUR LES ENSEIGNES. PAR HUMBERT JACOMET.

Page do gauche, La four Soinl,Jacques
(Pads, t Arr.l. Anpuræ depuk 1797 du
vaissæu dont elh esl le môt, la tôür fuint,
tacques &happe à la pîoche des
démüssevrs grâce à Fronçois Arogo qui
persuade h *lvnicipolité de Poris de
l'ocheter. fhbdore Bollu dirîge sa
restauration et en 1855, lapôfrc reprend
possessîoa de son pié&stol. Haute de
4,50 m, sa stafue, eommondâe pr
Nopoléon lll, esl l'ævwe dv sculpteur
l.-1, Chenilbn. phon X, tacomet.

Cicolntre, Ce lrugnelrrt de vitrsil, enchôssé

dans h tymryn de le chopelle Saint Pierre,

à l'eglke §sinl'Geruais, représente lo
déaollatiur de saint taeqver. Les insciptions
qvi l'aeeompegnmt témoignent que lo
légende du wint y figurait ev complet,
Avec l'Appafiien de l'apôlre Euorrîer à
Clodio qai æeupe une hnête haure de
h nef de ealtr ,église, ce sont là les soules

sçànes conçqcréq aux Mirqcles de saînt

tqcqves, qvi subsistent dons le vîlrail
prisien, Phoro J,-L Godord,
Commîssion du Weux Poris.
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Le cuhe de Soint-Jocques à poris XtF-Wtf s. SFDenis en Fronce Ftri St.Jocques_de_pisterno
ou St-Jocques-de-Vouboulon

)

(

,.i 
Ftr= Sf.Jocgues-sr.Chrisrophe

i to villeËe, lszg

"V
#''r

.=.#t{U)a?--/ qi;,g

+
-
St.lourent Xlll..Xtÿ s.

St-Mortin

tla
'ilte
tl

13i7

,/
,?

,!
rYC

!.3.
ti

/i,
\'i

ffit
Les lnvolides[i:

)i
\r

+-
-

St-Germoin"des-prés

Je Présles
l3l3Jt,

J.
Lo Pissote t

o
Vincennes

-Lü
VilrylSeine
Eglise St-Germoin

§J-,.

s
les Chortreux

H

H

FF=

Remport Xlÿ siècle

Eglise dédiée ô sr Jocques lt
' Ff Montrouge

SFJocques.Sr-Chrisrophe ov. 1533
+i

-rÈ

Ftrf Poroisse dédiée ô st Jocques

a

28

Aulel ou chopelle consscré ô st Jocques
dons une église

Service ou chopellenie de si Jocques dons
une église, ô un outel porticulier

Confrérie de pèlerins érigée en l,honneur
de st Jocques
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ouEL moment et dans quelles
circonstances la nouveile de
f invention du corps de saint
Jacques parvient-el1e des

côtes de Galice aux rives de la Seine ?

Il est difficile de le dire. Toutefois,
dans le Martyrologe qu'i1 révise à la
demande de Charles le Chauve,
Usuæd, moine de Saint-Vincent-Sainte-
Croix où repose l'évêque Germain,
mentionne "1es très saintes reliques"
de I'apôtre : "portées de ]érusaiem en
Hispanies, dit-il, I...1 pieusement
honorées par la continuelle vénéra-
tion des fldè1es de ce pays". Transcrite
en 867, cette note pounait bien être,
hors de la Péninsule, l'allusion 1a plus
ancienne à l'existence d'un culte fer-
vent, rendu au tombeau de saint
Jacques. Ouand on sait qu'Usuard
voyage en Espagne et rapporte à Paris
les dépouilles de trois martyrs suppli
ciés à Cordorc le 27 juillet 852, ce
texte prend un relief singulier.
Bientôt, les Normands accablent la

fitséa vars 1530 pur un chonoinc de

&æwais, un üül de eette topittuic qui
illusrra la hndation légendaire dc Psris,
nonJrc lc lrcat nord de h villc, Entre lcr
portot §ainhffiartin et fuinl,Danil, se carre
h puisnnta silhowlte dehtoar kint-
laequar quî vienl tout jusr d'ôtÇ qchevâç,

C'e$ çut let ràgnu de lr,uir Xl cr de

Françoir 1", dc l§0? à 1523, qw îut
conilruil ca clæhor, g,uwç de Jæo dc Falin,

lulie,n hlônart ct Jæn de Revix. Photo

Archivq de lOise, Hi$oirc fsbulcuæ dcr
Gouler. fapisærte, XVI sîdr,le, detoil,
Bæwaic, ltuldr dôpÈemcntol de l'gire.

petite Cité. Les assiégés promènent
sur leurs murailles les reliques de
1'évêque Germain. Soudain, comme
saint Jacques à Clavijo, i1s le voient en
personne "corpore subsidioque si-
mul", se mê1er à la lutte.

SAINI-JACQUEs
AUX BOUCHERS

La première menüon d'un sanctuaire
parisien dédié à saint Jacques se tou-
ve dans la bulle qui confirme,le 27
novembre 1 1 19, les possessions de
I'abbaye Saint-Martin-des-Champs,
affiliée à Cluny en 1079. Le pape Ca-

lixte II y fait état d'une "ecclesia S. Ja-

cobi cum parochia",
Légiise ainsi désignée possède donc
une juridicüon spirituelle. Son ressort
qui ignore I'enchevêtrement des cen-
sives seigneuriales, est taillé dans le
réseau ecclésial de la rive droite que
se partagent Saint-Merri, Saint-Ger-
vais et Saint-Germain{'Auxemois ; il
dessine un rectangle parfait, ca1é par
les rues Saint-Mæün et Saint-Denis.
Erigée ente 1108 et 1119, si ce n'est
dès 1080, la pæoisse Saint-Jacques est
contemporaine de l'expansion de la
"Ville" marchande, amorcée sous le
règre de Louis VI 1e Gros (1108-1137)
qui déciCe de la vocaüon portuafe de
la Grève et fixe 1es Halles aux Cham-
peaux. I1 n'est pas banal que l'église
appelée à veiiler, au sortir du futur
Pont-au-Change, sur 1a Grande Bou-
cherie, à l'Apport-Puis que domine de
sa masse le Châtelet, et pour tout dire,
à 1a Croisée de Pæis, soit précisément

Avant 1259, le nom de la grondc Bwcherie
fut ossoci& à fuinr-tocqws pow distînguer
de ses émules lo première église de Poris à
ovoir été de/iî& à fopôtre. ùès b Xî sîèch,
elh wait oæédé ou rcng de paroisse, mois
ne cesso iomoîs & dépenûe dv yieuré de

Sainl- hlortin. dcs.Cham ps auquel elb ovait
été donnæ pr vn ccrtoin fhhiq, Devenve

riche, la proitse otturs longtemps à
lobboye le plus chh de son revenu. b
densité de l'hobint qui se presse à lo
"Crait& de Porîc', expliquc bs
ograndicsemanls successifs de cctte é,gliae er
lo conslruclion, & 1509 à 1523, deh
fsmeuse four qui venoil complétcr la hçode
flamboyante de tæn Vanhdlot, En 1523, un

nommé Rouh,'loilleur d'imogeso, reçut 20
L'pur woh hict 3 trlsles et vn sint
Joques qui sonl sur lo tovr el cloche/,
L'ollure donsonte du lrciint tocqws eqvîssé
sur ce Phn de la Censive de Saint-Germain-
l'Auxerrois, h chopeou rciaé dans b cou et
la lêle nve, monlra que l'awre de Rault
pdûcipit d'une iconqrophb à hquelle h
souffle de h Renoissqnce n'étoit pos
ûtrrngcr. C'esl sur h Rve des Ecrîvoins

qv'ouwait lc ptit prtaîl donné par Ncolos
Fhnrrll (133ù1418), prcisshn de tuint'
tocqves, Photos H, Jocomcl, A, N,,
N lll.bine ô3/ I 2, vcrs I 510, ct Plsn dc
lurgot, 1739,

placée sous le vocable de Saint-

Jacques. C'est pour I'apôtre dont la
basilique rêve d'attirer la chréüenté
entière une conquête de choix.
Lorsque dans les années 1852-1853,
le percement de la rue de Rivoli
emporte avec la rue'des Ecrivains les
derniers vestiges de Saint-Jacques-de-
la-Boucherie, à I'exception de sa tour

SAtl Ja*y,*
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flamboyante, Théodore Vacquer cons-
tate que les fondations de la nef go-

thique reposent sur 1es substructions
de deux édifices antérieurs. A une
simple chapelle bouclée pæ une absi-

de en hémicycle, a succédé l'église
romane flanquée de bas-côtés et pour-

vue d'un chevet plat. Le terrain sur
lequel s'édifie la pæoisse est donc pré-
paré de longue main. Ouelle origine

Le Cowent des lacobîns er h PoÉe Sainl-

tacques. Lo gronde rue Soint-tacques lire
son nom de la modeste chopelle d'un
hospice hnd,é en 120ô pr un docleur en

théolqb quî en fil &n aux Frères Prêcheurs

envqés à Ports, en 1217, pr rrlint
Dominique, brsque b cowenl devint le
premier "Studium Generah' de l'Otdre et
qu'il dut loger eî nourrir près de 3A0 hêres,
bs ûtiments consrruiîs à h hôte, prirent une

etûension consîd&able. Lo chopelle deünt ce

grondvoisseau à deux nefs séparées pr
une file de colonnes, el occoslé de chaplhs,
que l'on devine sur le Phn de Turgot
L'humble oruüre &s déhuts, oût ovoit éîé

inhumé h drcrlrleuL ærvît & socrtsfie. Cdle-
cî est porhilenent vîsîble, à gauche du vasle
pon de roiture de lo gronde qlîse, Une

statue, sembb-t-î[, en omoilil le pignon.

Etrril-ce celle de.locques b h|r/eur, ptron
de ces lîeux ?Grcnde Gouoche, XVlt s.

Clkhé G. Leyîs, B.H.V.P. ; Hon dil de Bôle et
Plan de Turgot, Pholos H. Jacomet,

assigner à la chapelle donnée à Saint-
Marün-des-Champs, par Flohier, pre-
mier propriétaire connu de ces lieux ?

Ce Flohier, marécha1 de Philippe I"
(1060-1108), roi auquel le Codex
Caltxtinus prête I'idée singulière
d'avoir voulu s'emparer des reliques
de saint Jacques, est-il seulement le
fondateur de cette chapelle ?

IJ Historia Turpini, quatrième livre de
ce même Codex, a üanché la ques-
tion en atüibuant à Charlemagne la
fondation d'une église élevée en
l'honneur de saint Jacques, "inter
Sequanam fluvium et montem Marti-
rum". Uabbé Lebeuf, au XVIII" siècle,
en dénonce la supercherie. De ce pæ-

fum de légende, exhalé au XII's., per-
siste l'idée que la première pensée de
Saint-Jacques uen la cité de Paris" a

pu naîffe dans le sillage de l'épopée
carolingienne.
Intrônisé dals la ü11e, saint Jacques y
a strement des pèlerins. Un faisceau
d'indices donne à penser que I'action
des Capétiens n'est pas éffangère au
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prestige grandissant de l'apôtre au
sein du royaume et de sa capitale.
Aux chapelles Saint-Jacques d'Etam-
pes et d'Or1éans s'attache 1e souvenir
de Louis VI et de Louis VII (1137'
1180) qui s'intéresse, en 1141, au
sort de la Maison-Dieu Saint-Jacques
de Melun. Mieux, dans 1e courant de
l'hiver 1154, Louis le Jeune qui a déjà
répondu à 1'appel de l'Orienl, se rend
pénitent au Finistère de Galice. Louis
MI incæne f idéal du roi pèlerin. Son

autorité retire un grand prestige de
cet acte d'humiliation qui est vraisem-
blablement à 1a source de la révéren-
ce dynastique des iys de France

envers la coquille de saint iacques. Si

le suzerain se mêle de donner
1'exemple, ses vassaux peuvent-ils res-

ter indifférents ?

Le fait que Philippe Auguste [1180-
1223), si l'on en ooit le Ménestrel de
Reims, ne cesse de jurer "par les os, le
bras, la lance saint Jaques", ne déno-
te-t-il pas assez de familiarité pour
induire à penser que des reliques du
saint n'étaient pas absentes de sa cha-
pelle. IJautel sur lequel le roi reçoit de
Saint-Denis 1'oriflamme, ne renferme-
t-il pas déjà une relique de "Jacques
frère du Seigneur" !

SAINT.JACQUES AUX
PRECHEUR.S

Le siècie de saint Louis marque, à

Pæis, une nouvelle étape dans le pro-
grès de 1a dévotion à saint Jacques.
Son culte enjambe 1a Seine et gagne 1a

rive gauche. Son nom va prendre
avec I'essor du "Pays Latin" une por-
tée incalculable.
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Evoquant, au XVII'siècle, la venue
des fils de saint Dominique à Paris
en 7217, Le Nain de Tiliemont dit
qu'après avoir séjourné quelque
temps à I'ombre de 1a jeune Cathédra-
le, les Frères reçurent une maison
située outre Petit-Pont, sur le pen-
chant de 1a 

('montagne". 
"811e leur fut

donnée, poursuit-ii, tant pæ l'Univer-
sité que par un Anglois nommé Jean,
médecin de Philippe Auguste qui
logeoit en cette maison, et en ayoit
fait un hospital pour les pèlerins, pæ-
ticulièrement, sans doute, pour ceux
de Saint-Jacques en Galice, car elle
portoit dès lors 1e nom de Saint-
Jacques ; et saint Jacques le Majeur en
est encore aujourd'huy le paüon".
Au XVIII' siècle, on voyait toujours la
chapelle et le primitif logis des Frères,
englobés dans I'immense couvent de
ceux que 1'on n'appela plus que 1es

Jacobins. Desün singulier que celui de
cette simple chapelle qui, éclipsant de
1a mémoire collective 1a paroisse
Saint-Benoit et la toute proche collé-
giale Saint-Eüenne-des-Grès, réussit à
imposer son vocabie, non seulement à

Le 3l mai 147ô, bs morgaillbrs de kint-
Garmqin-l'Auxenois demqndent au Chapitre
de eetp collégiale la permission de
ræonslruiro h nd, Cafb elé' tinbe h
promièro truvée, iuste au dessuc du buf{et da
l'orgue, k physianonie expressive de sqint
tacquos s'y hissa aisémenl roconnaî'tre,

§a présonao rappelle que ee n'eil ps rons
l'ççsenlïment de h doyenne der poroisses

de h fva droûa que naquit hint-heques-
sux.Pdlerinç, Au mêmo momen' Jeçn

Poireau surélevoil h nû de Saint-tocques-
de-h-Boucherie et Jaan l{rlllé ræut 32 sols
prlsis "pour avoîr painl et anrichi l'îmage
Monæigneur Soinl Joeques élant en h cb de
voute îsite de neuî ioignont celle du cuer de
ladia qlise', Photo H, tocomel

1a rue et à 1a porte voisines, mais éga-

lement aux religieux qui y trouvent
leur foyer d'élection, nonobstant 1es

protestaüons éievées par les deux pre-
miers chapites de 1'Ordre.
Vers 1206, en effet, Jean de Bæastre,
doyen de Saint-Ouentin, et Simon de
Polssy ont érigé un hospice en l'hon-
neur de saint Jacques, à droite, en
haut de la grand'rue qui s'échappe du
Petit-Pont et gavit sans détour 1a col-
line. C'est tout naturellement comme
les pèierins du savoir qu'ils sont, que
les Prêcheurs envoyés à Pæis par leur
fondateur sont devenus les hôtes du
Maître en Théologie qui revêt l'habit
dominicain avant de üansmettre sa
chaire aux Réguliers. Lorsqu'au prin-
temps 1219, Dominique remonté de
Toulouse par Rocamadour et Orléans,
franchit la porte neuve du remput, il
est accueilii par une trentaine de
fières. Le grain est à peine semé qu'ii
commence à germer. Témoin des évé-
nements, frère Etienne de Bourbon
éclaire ce prodige par une de ces
anecdotes dont il a le secret.
La reine Blanche de Castille (1223-
1252), ayant conçu le dessein d'ac-
complir le pèlerinage de Saint-Jac-
ques, s'en ouvre à son confesseur,
Guillaume d'Auvergne, évêque de
Paris, qui lui refuse tout net son abso-

iution : "Prenez votre aumônière,
Madame ; prenez votre bourdon ;

allez chez 1es Frères de Saint-Jacques
etrachetez leur dette". I1 faut croire
que la reine se rendit à cet argument,
car c'est un fait, Louis IX et sa mère
ont largement conmibué à 1'établis-
sement des Frères Prêcheurs sur la
Montagne Sainte-Geneviève. Les
comptes du Palais prouvent qu'elle y
revient accompagnée de son fils. Le
25 juillet 1239, elle aumône 40 liwes
à un clerc espagnol. Un mois plus tôt,
e1le versait 60 llvres à Gil1es, son som-
melier, "quand il partit à Saint-
Jacques". Ainsi, la reine se montre
généreuse envers 1es clercs de son
pays venus la solliciter tout en facili-
tant à ses proches 1'accomplissement
du pieux yoyage auquel elle a renon-
cé. A l'æticle de la mort, c'est à saint
Jacques que Louis lX (1226-1270),
acculé aux portes de Tunis, recom-
mande sa prière.
Au XIII'siècle, le pèlerinage à Saint-
Jacques entre si bien dans les mæurs,
que les statuts des métiers de Paris

o*æu de h Confréde des Pèhrins dv
Üenheureux saint Jocques, opüre,
fondoteurs de lHôpînl de ce nom, à Paris'.
Ce sceou noyé dons lo ieine, fut r*hé qr
1852. ll a de nouveau disporu. ll en subsisb
heureusemenl un dessin grové el un

nrcuhge. Entre l3l9 et 1324, lelpn Pucelh
reçul 3 sols aîin de le "povrtroire". Ciselé

dons une molrice de cuiwe joune, il mesure

6 cm de diamètre. De,lrc,vl et nus pids, sainl

Jocques revêtu de la cote el du surcol,

chorç de h bsace et du choryv, lient b
bourdon du rtbrin et l'évangîle de l'apôtre.
Deuxonges aurér,lenl sa têc du nîmbe
d'éternité, tout en designant du hîgt hs
frères el lcs seurs qui se Vescenl ô sec

côtés, fous ont l'otlitude du pàledn oronl el
prtent les otfiibuts de hur condition.
Phoîo H, Jacomel, d'après une éprewe îirée
prle §rl'vlice&s icæu* Archives

Nationohs, Sup. DD, 3028.

consignés par Etienne Boileau ne peu-
vent éluder les difficultés que suscite
l'absence motivée par ce voyage. "Si
aucun Poissonier gist malades, ou en
la voie d'ousffe mer, ou en la voie
monseigneur Saint Jasques, ou a

Rome, par quoi il ne peust oser ne
hanter en la Yile de Paris le mesüer
devant dit", il est stipulé que sa

femme, son fils ou, à défaut, son
apprenti le remplacera. Si un crieur
juré prend le bourdon, il est exempté
de redevances à condition de signifler
son congé au "Parloir aux Bourgeois".
A Paris, 1e 25 juillet, fête de saint
Jacques, est naturellement iour férié.
Cette date est particulièrement hono-
rée par les paroissiens de la Boucherie
qui mènent en procession autour de
leur église "l'ymaige de monseigneur
saint Jaques en guise de châsse". Le
même spectacle se reproduit d'ail-
leurs à l'occasion de I'anniyersaire de
la dédicace de cette église et chaque
30 décembre, en mémoire de la

3l



"benoiste tanslation" des reliques de
saint Jacques en Espagne, qui est fête
chômée dans son ressort, et cela
jusqu'au règne de François I"'.

SAI,NT.JACGIUES AUX
PET.ER'Ns

I1 n'est pas étonnant que, nombreux
au sein de cette vilie immense de près

de 160 000 âmes à la fln du XIII" siè-
cie, les pèlerins de Saint-Jacques aient
cherché à se retrouver. Pourtant,
l'existence d'une association regrou-
pant les jacquets de Paris demeure
incertaine jusqu'à ce qu'un mæchand
de grains, bourgeois de ia "Vi11e", et
son épouse ièguent 1e jour de la Saint-

Jacques 1298, l0 sols de rente sur
une maison assise au pilori des Halles,
"in puram et perpetuam elemosinam
confratrie S. Jacobi peregrinorum". 11

se pourrait que cette association éma-
ne de la "Confrairie, dite curieuse-
ment, de S. Jacques de Roncevaux",
attestée en 1227 à Saint-Jacques-de-
la-Boucherie.
Au mois de juillet 1315,1e roi Louis X
1e Hutin (1314-1316) donne un statut
iéga1 aux réunions comme âux actes
dê,s confières.

LA FOND^AIION
DE L'HOPITAL

Les pèlerins s'æsemblent aux Ouinze-
Vingts près du Louwe. Mais ies princi
paux d'entre eux ne s'en donnent pas

moins rendez-vous à 1'ombre de
Saint-Jacques-de{a-Boucherie. Au soir
du vendredi 15 décembre 1318, se

tient "en la sale aus bouchers" une
importante réunion à huis-clos,
dlaprès la série des comptes de Ia
Confrérie qui commencent séance

32

tenante. Lenjeu de ce conciliabule est
de taille. Comme l'avoue bien plus
tæd un plaidoyer : "EnYiron l'an mil
iijc xvij (1317) fut 1a première emo-
cion des pelerins pour la fundacion de
l'hospital". Le progamme est simple :

ériger une chapelle à 1a gloire du bien-
heureux Apôtre ; consütuer un clergé
à la solde comme à 1a dévotion des
pèlerins I associer à la pensée des
morts la pratique des æuvres de mi
séricorde en exerçant l'hospitalité
envers les pauwes errants et les plus
démunis d'entre les pèlerins l errfin,
doter f institution naissante de locaux
propres à son fonctionnement comme
à son épanouissement.
Le plus étonnant est qu'en moins de
cinq ans, une Confrérie dont rien ne
iaisse soupçonner l'organisation et 1a

puissance, réussit à avoir pignon sur
rue, dans la plus prestigieuse des ave-
nues de Paris : la rue Saint-Denis, par
où le roi fait sa joyeuse entrée au ien-
demain du saoe, et où s'étire le
piteux cortège de ses funérailles. La
paroisse Saint-Eustache et 1e chapitre
de Saint-Germain-l'Auxerrois, curé
primitif, protestent avec véhémence.
IJemplacement choisi ne relève-t-i1
pas de Saint-Eustache au spirituel et
de 1a censive dite de Thérouanne au
temporel ? 11 faudra indemniser d'un
côté, amortir de 1'autre. De i'Officiali
té, I'affure rebondit "a court de
Rome", c'est-à-dire en Avignon. Mais
sans attendre 1e résultat de l'enquête,

"Soinl-Jocques de lHôpital'. C'est ou coin

de la rue Soint-Denis et de la rue

Mouconseîl, obsorbée aujourd'hui par lo rue
Etienne-Morcel, que s'édîlièrent les

bôtiments de lHôpital Saint4ocques dont lo
chopelle éloit surmonlée d'un camponile, Les

con{rères avoienl progressivemenl ocquis

tout l'îlot qui s'enfoncail iusqu'à lo rve
hlerderel. Au nord, le long de Mouconseil,

s'alignoienl les moisons des chanoines

bénéficiers astreinls à résidence, tondis
qu'au sud s'élevaîent le "complouer" de la
Confrérie, la salle de réunion, la cuîslne et
les mogasins, puis le cimetière el le iordin
plontÉs de noyers el d'omondiers enlre
lesquels se iouail une neille, A l'occosion du
"disner", on dressoit dons lo cour inlérieure
une "loge" destinée à abrîter les nombreux
convives. ltloîs dons le Paris surpeuplé dv
Nlf siècle, ce n'étoil plus qu'un loinîaîn
souvenîr, Plan de Truschel et Hoyou, dit
"Plan de Bôle', (1530-1550) er Plon de
îurgot (1739). Phoro H. Jacomet.

1es confrères procèdent à l'achat des
maisons qui vont bientôt s'effacer
devant leurs bâliments. Le "chymeüe-
re" est bientôt bénit et 1a première
messe ne tarde pas à être "chantée".
C'est à ia tenue rigoureuse des
comptes de 1a Confrérie que l'on doit
de suivre au jour 1e jour et dans 1es

moindres accidents 1e déroulement
des négociations et des travaux.
Le 18 juillet 1322,\e pape Jean )üll
approuve la fondation. Les confrères
peuvent en toute quiétude élever ieur
prière au timbre d'une cloche, à

condiüon que son poids n'excède pas
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200 liwes ; deux ans plus tard, 1a bu1le
est publiée. Enfin, ie 27 awll1326,le
pape accède à 1a plus haute exigence
des pèlerins ; le droit de présenter
eux-mêmes aux bénéfices de leur égli
se. Le jottr de 1a Salnt Rémi1327,Jean
de Marigny, évêque de Beauvais, 1'un
des deux médiateurs chargés d'exami-
ner la cause des pèlerins, procède à 1a

dédicace du nouveau sanctuaire. Un
an auparavant, le samedi 2 mai, "un
os du bras monsieur saint Jaques",
enchâssé dans un précieux reliquaire,
a été solennellement conduit et dépo-
sé dans le chæur pæ 1'évêque de Pæis
en pefsonne.
Il n'aurait pas été possibie d'obtenir
ce résu1tat, sans le concours de puis-
sants appuis. A la vérilé, c'est des
mains de la reine Jeanne, femme de
Philippe 1e Long que ia première pier-
re de la chapelle fut "assise". Elle
était, en la circonstance, accompa-
gnée de ses filles et "y estoit dame
Mahault sa mère, comtesse Dætois et
de Bourgoigne". Celle-ci est venue en
bienfaitrice, car elle a donné les vi-
traux de la chapelle. Uévénement est
si marquant que les confières choisis-
sent d'en conserver le souvenir, sculp-
té au front de leur ég11se.

Ouand i1 faut apporter la preuve que
la nouvelie fondation a les moyens de
ses ambitions, c'est le nom de Charles
de Valois qui se 1it en tête de l'acte
passé le 23 janvier 1324 "sous le scei
et l'autorité du prévôt de Pails", acte
par lequel 92 notables, et non des

moindres, s'engagent à constituer la
dotation de Saint-Jacques. Le monar-
que n'est pas en reste. Philippe le
Long (1316-1322) donne 500 livres.
Revenu de pèlerinage 1e 20 juin
7321,\e frère de Philippe 1e Bel reçut
un accueil enthousiaste des "confrè-
res de Saint Jasquez", "vesttJz eî
robes, partiez de rouge et de pers", les
couleurs mêmes de la ville. Quant au
reliquaire offert à 1'Hôpita1, i1 est 1e

cadeau de joyeux avènement de
Charles IV ie Bel et de "1a Reyne Jean-
ne sa chère compagne".

SAi/NT.JACQUEs.
DU-HAUT-PAS

I1 y aurait eu de quoi éveiller des
jalousies, si l'heure n'avait élé in-
croyablement propice aux æuvres de
miséricorde, à moins qu'i1 ne faille
imputer à f initiative des pèlerins de
Saint-Jacques l'émulation qui s'empa-
re de 1a Vi11e. Dans ce Paris du XIV'
siècle, il n'est pas une confrérie de
pèlerinage qui n'aspire à régenter cha-
peile et hospice.
Rue Saint-Denis, à quelques pas de
Saint-Jacques aux Pèierins, sur la cen-
sive de Saint-Merry, s'implantent 1es

confières du "Saint-Sepulchre d'Ou1-
tre mer". Plus loin, dans ie village de
Menus, à 1'orée de la forêt de Rou-
vray, ce sont les dévots de Notre-
Dame-de-Boulogne qui consacrent
vers 1330 une chapeile qui a laissé
son nom au fameux bois de Boulogne.

I1 n'est pas jusqu'aux "ménétriers"
qui n'ouvrent, rue Saint-Martin, un
hôpital fondé en I'honneur de saint
Julien l'Hospitalier et de saint Genest
leur patron.
L accueil des pèlerins n'est pas le
monopole de l'Hôpital Saint-iacques ;

chaque paroisse s'efforce d'entretenir
sa propre aumônerie. Quelques ébau
ches de statistiques esquissées çà et
ià, au fi1 des comptes, donnent cepen-
dant une idée du mouvement qui
s'opère rue Saint-Denis. Chaque nuit,
1"'hébetgerie" couche, chauffe et
éclaire entre 40 et 80 pauvres. Ce
sont donc de 14.000 à 30.000 sans-
abri qui, tout au long de l'année, trou-
vent à Saint-Jacques gîte et pitance, et
parfois une "bource" dispensatrice
d'un maigre pécule. Uété,le flot des
pèlerins croît de façon soudaine, Au
cours des seuis mois de juillet et
d'août 1348, 16.690 individus "ont
estés logés et hebergés en l'ospital de
céans qui aloyent et venoient au
Mont Saint Michel, et autes pelerins
et poYres".
Avant même que 1a Conft'érie ne s'éta-
blisse à l'ombre de la "Porte-aux-
Peintres", il existe, depuis 1202,hors
1es murs, près de la Croix de la Reine,
un Hôpital dit de 1a Trinité, qui est
peut-être cette Maison-Dieu du Ren-
contre que cite le testament d'Alphon-
se de Poitiers. Avant d'être pris dans
1'étau des nouvelles fortifications, ce
hâvre était le refuge de ceux qui se

heurtaient à la vil1e, portes closes.

Fronchis le rempad et les fossés, les pèlerins
n'énienl pos encore louhà-foit lîvrés à eux-
mêmes. il leur follait s'engager dans le
Fouburg Sainl.Jocques et là, depuis 1335
ou moins, lOrdre hospinlier d'Ahoposcio,
en Toscone, lenoiî un reluge desliné oux
"pouvres pèlerins olhns à Soint-Jacques".

Levr chopelle était sous le double vocable
des soînts Jacques et Philippe. En I 572, les

religieux de Soint-Mogloire, chossés de la
rve Sainl-Denis por Calherine de Médicis
vinrenl s'y inslaller, ce quî créo d'oulont plus

de confusion que Soinl,Jocques-du-Hout-Pos

seruail alors de succursale à lo paroisse

Soin -Médord, Les religieux ouxguels
succédèrent les Oraloriens, et la paroisse se

séprèrent, Une nowelle église lvt construite

à prtir de 1630, à droic de la ruelle du
cîmelière Soînl-Jacqves, devenue lo rue de

lAbbé-de-L'Epée. C'esl donc l'lnstilut des

Sourds-Muets qui occup l'emplacement de
lo Commonderîe du Houl.Pas. Plon dit de

Bôle, Photo H, Jocomefl
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Le besoin d'une fondation analogue
se fait senür, à la sorüe de Pæis, sur 1a

route d'Orléans. Dès 1e XIII" siècle,
l'Ordre italien de Saint-Jacques-du-
Haut-Pas hérite de biens à Paris. En
7322, cette milice hospitalière ac-
quiert 6 arpents de vigne au Clos le
R.oi, près de Notre-Dame-des-champs,
dans le faubourg Saint-Jacques. Les
religieux édifient aussitôt un hospice
destiné à accueillir "les povres ffes-
passanz et espéciaument les pauwes
pelerins alanz audit saintJacques". La
chapelle de la Commanderie est pla-
cée sous f invocation des saints
Jacques et Philippe. Mais lorsque le
Commandeur Antoine Canu rénove
la bâtisse, au début du XVI" siècle,
François Poncher, évêque de Pæis,
place le nouvel autel sous le double
patronnage de la Vierge et de Saint-
Jacques-1e-Majeur, association qui
n'est pas sans évoquer le miracle de la
Vierge du Pilier, apparue à saint
Jacques, dévotion qui commence à se

répandre. En 1553, à 1a veille de sa

dissolution, Saint-Jacques-du-Haut-Pas
tenait à la disposition des "pellerins",
101its pour les femmes et 12 pour les
hommes.

Le chevet de Soint-iéverin obrîtait une

chopelle consocrée à l'apôtre, Plocée dans le
déombulatohe, elle donne ouiourd'hui occès

à lo chopelle de la Communion. Lo clé de

voûte de cetn chopelle rappelle au pieux
voyogeur les inslrumenls de sa

sonclificolion, N'y reconnoî!-on pos le
bourdon, lo besace et lo coquîlle, brochant
sur les neryures ciselécs d'une éloile
constell& de coquilles d'argenl. L'or
recouvre indûment le rabat de lo besoce,

Photo H. Jacomel
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PRËMAUTÉ DE L'HôHTAL
§Â,NT-.'ACQUE§

De tous ces établissements, "leglise
hospital et confrarie monseigneur
saint Jaques aux pelerins et pelerines"
est celui qui se mainüent 1e plus dura-
blement. Mieux doté que 1es autres et
gouverné avec plus de prudence, on
n'hésite pas à s'adresser à lui pour
louer et emprunter du matérie1 à
1'occasion de 1'assemblée qui marque,
dans chaque confuérie, 1e jour du
"siège"" Et comme si chacun se

reconnaissait dans 1e signe de 1a

coqui1le, l'église de Saint-Jacques
devient peu à peu le point de ra11ie-

ment de tous 1es pèlerins.
Au mois d'octobre 1350, 1e souverain
Pontife proclame le Jubilé romain.
Plusieurs "Roumieux" adtessent une
supplique à Jean II 1e Bon en Yue
d'ériger une confrérie propre à sümu-
ler le zèle de 1a foi envers ies saints
apôtres Plere et Pau1. Ils choisissent
de se réunir à Saint-Jacques-de-1'Hôpi-
tal. Pius tard, ce sera le tour des pèle-
rins de Notre-Dame-de-Montserrat.
Les dédicaces de certains autels
secondaires é1evés dans le "Moustier"
de Saint-Jacques se tessentent d'une
telle préocupation "æcuménique".
Outre 1a Vierge de 1a "Marseche", on
y honore aussi bien saint Michel dont
la statue veille sur 1e Trésor en compa-
gnie de saint Christophe, que saint
Pierre, saint Mætin, saint Denis, saint
Nicolas, saint Claude, sainte Foy, 1es

Trois-Rois, et saint Thomas "de Can-
thorbie". Inversement, un autel et

A quelques pos de Sainl-iéverin, svr lo
tourelle de l'hôtel somptueux que Jocques

d'Amboîse ftt édifier, à lo fin du )(V siècle,
pour servir de résidence porîsienne aux
obbes de Clvny, un champ de coquilles

occompagne le rubon de ses devises qui
s'enroalenl oulaar d'un bourdon : nfimor

Dei inhium sopientîae','ienos mondalo" el
'§ervîre Deo regnare esf , Une niche vide
curmonlsnl l'occolode de lo pot+e, abrirait
dlors ld slalae du soinl patron de Jocqaet
d'AmËpiise, Photo tl. Jacomei

une statue de saintJacques se rencon-
trent dans 1a collégiale, pourtant
proche, du Saint-Sépu1oe. Mieux, à

la chapelle Saint-Michel du Palais où
Philippe Auguste, réputé fondateur de
la conftérie de l'fuchange du Mont de
1a Mer, fut tenu sur 1es fonts baptls-
maux, c'est à 1'aute1 même "des pelle-
rins de Saint-Michel", autel principal,
que saint Jacques a sa "chape11e",
c'est-à-dire son service propre, et cela
depuis 1e XIII' siècle. I1 en va de
même à 1a basse ég1ise de 1a Sainte-
Chapelle du Palais, où Blanche de
France, fille de saint 1ouis, a fondé
une "chapeile Sainct Jaques".
Tout comme Ie couvent des frères Prê-
cheurs à ses débuts, 1'Hôpita1 Salnt-
Jacques devient au tournant des XIV,
et XV' sièc1es le point de mire des jac-

quets et 1'exutoire de ceux auxquels
1'âge, la santé ou le devoir interdit de
sacrifler au grand vôyage. En effet, en
vertu de la Bu11e dite "des Impotents"
du 4 mai 1325,les confrères sont
habilités à recevoir des dons équlva-
lents à la peine du voyage comme à



déléguer des pèlerins pæ procuration.
C'est ce qui vaut à Saint-Jacques de
posséder des terres sur la paroisse de
Mitry, près de Meaux, cédées pæ Pier-
re Chabridel, notaire au Châtelet, en
échange de deux obits et d'un voyage
annuel à Compostelle,
La rue Saint-Denis est donc le théâtre
d'un incessant mouvement de pèlerins

"allans et venans", Le roi ne fait pas
exception. Le 1"mai 1395, "iour saint
Jaques et saint Philippe", Charles VI
que tourmentent des accès de folie,
"vient en pelerinage" rue Saint-Denis
et offre XX "coronnes dor" à l'Hôpital.
Le jour de la saint Chæles, dimanche
28 janvier 7397,le roi retourne "en
pelerinage a monsieur saint Jaques",
en hommage, cette fois, à son céleste
protecteur, Charlemagne, que I'on
commence à regarder comme le
propre fondateur de Saint-Jacques-aux-
Pè1erins. La même année, il donne XX
"frans" le "iout saint Jaques et saint
Christophe". Ouant à la reine, elle
laisse une robe pour faire des orfrois et
donne des cierges à "arde" devant le
"Sant aUtel".
Est-ce un hææd si ce sont les archives
de l'Hôpital qui conservent l'acte par

lequel l'archevêque et le chapitre de le flot des pèlerins ne tarit. Lannée
Compostelle confirment, 1e 18 féwier 1568-15Ô9 enregistre 528 "pellerins
1372, la donation de 3.000 florins 1ogés" et en 1578, un compte fait le
d'or que fait Chæles ! en son nom et calcul des cotisations de "sept vingtz
en mémoire de Philippe M, à la Basi- troys pellerins nouveaulx receus en
lique de l'Apôtre. Charles 1e Sage ladicte conftarie", soit 143, àraison de

{1364-1380) entend doter "trois cha- "\ilngü, sols tournois pour chascun". A
pelainies en la chapelle derrière le la veilie de la Ligue, 1e 15 avril 1587,
grand autel" de la Cathédrale, cel1e ii est admis que l'Hôpital Saint-Jacques
qui de ce chef devient la chapelle atü- doit se montrer accueillant aux
trée des rois de France, pauyres, "a la chæge toutefois que les

pellerins seront ptef.ercz et ies pre-
SAINT-JACOUES-DE- mierscouchezetgtez".

L'HOPITAL Le curé de Saint-André-des-Arts a

beau saluer l'entrée du "diable de
En 1510, 1es gouverneurs de 1a Béarnais" dans la capitaie meurtrie,
Confrérie font peindre sur la porte de en invitant le Baron Saint-Jacques à
l'hébergerie : "Cest lospital saint lui assener "un grand coup de son
Jaques aux Pellerins". Si cette insütu- bourdon" si sa conversiôn n'est pas

tion réussit à gæder au fil des ans une sincète, i1 semble que l'abjuration du
existence quelque-fois précaire, c'est roi prononcée à Saint-Denis le
grâce à la persistance du pèlerinage et dimanche 25 jrillet 1593, n'ait pas

à la persévérence de l'accueil qu'il été un vain mot. Par Lettres Patentes
mainüent envers et contre tout. Dès du 15 août T60T,HenriMconserve à
le XVI" sièc1e, en effet, les autorités Saint-Jacques-de{'Hôpital ses droits et
civiles guettent le moindre signe de privilèges tandis que, par arrêt du 3
faiblesse pour détourner de sa voca- septembre 1611, le Parlement confir-
üon le patimoine de Saint-Jacques. me 1es maîtres et gouverneurs dans
Cependant, même dans 1es pires leur droit de nominaüon.
années des guerres religieuses, jamais Sous le règne de Louis XIII, si la fer-

Foçode de Soinl-Jocques-de-l'Hôpinl svr la rue SoinhDenis. Comme

l'eglise éraîr regulièrement orientee, le chevel s'éclohoit sur lo grond'rue,
Du coup le portoîl étoît decalé ov sud comme on le voit à la liloison-Diev

Sainl-Jacques de Vendôme, il owrait en fsce de la rue "ov l'en cuil les

oes", parodîs des rôlisseurs, La slafue de l'opôtre adossee à
l''estonfiche" éloit entourée aux piédroits des effigies de deux
or,rsonnoges qui possoient pur les ligures de Charlemagne el sainî
Cloude, De port el d'outre du prche, on opercevoil lo salulolion de

l'onge à liorie. lvlais lorsque Le Pouhre grovo, en lôô1, les coulisses du
drome donl ful viclime, un soir de 1418, une modone poîgnardée pr un

soldal ivre, la ruelle ovait chongé de nom comme de rsison socîole- elle
étoit devenve la rue aux Ours- el le sovonl méconisme de l'horloge quî
onimait le pignon de l'Hôpîtal
du ieu de ses oulomales, élaît
détroqué, En revanche, les

énux qu'il ovoit follu
démonter povr lEnlree d'Anne
de Bretogne, étoieil fouiours
ocholondés, Lo présence de
nombrevx pints de

concordonce enlre lo grovure

du Nt siècle, conservée au
Mu s,6e Csrnsvolet (E sto mp s,

fopo. 52 J,) et celle qui illustre
le "lsbleou Historique eî
Piltoresque de Poris" de J,-8,
de Soint-Victor, publié en

1809, prmel de donner à
celte îmoge, entôchée de

noleté, un certoin crédil,
Phoro H. Jocomel.
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Choqve onn&, de lô30 à 1707, h
Corpralion des orf*res de Poris ollrit à lo
Cothedrah un toblæv dont le suiet énit firé
des Actes des Afirtes. En lôôl,les'prtnces
du nroy verdoyon( p'i,èrenî hur choîx sur
le maürc te sainl Jocques, Noël Coypel
(1625-1704 en reçut h commonde et
pignit wæ hugue cefie esquisse, disporue
depuîs, de soint Jocques conduit ou rupplice,
qui æ voyoil naguère à fuint-Merry. b soint
ovec en ên*gîe courumière suil moîns la
fouh qu'il ne l'enlraîne, Un soldot s'esl saisî

de son bourdon enrubonné ouquel
ne mangtre F ,tÉ,rc h colebosse.

L'æwre défrnitûve de l'ortiste esl enlrée
à h Révolution dons hs collætions du
lowre, où elle est vîsîble depuîs
les noweaux accrochages.

Phoro R. Veüé, Eglîse Soint-Merry.

veur inspirée par ie pèlerinage de
Galice abandonne 1es élites, e11e reste
vivace dans le menu peuple. Paris
compte maintenant deux auües
confréries de pèlerins : "celle des
Pèlerins qui ont fait le voyage de
S. Jacques, en l'église S. Médard" et,
à Saint-Roch, "ce11e des Pèlerins de
S. Jacques dudit fauxbourg". Toutes
cé1èbrent à 1'envie le 25 jui1let.

Grégoire XV en 1623, Urbain VIII en
1ô43, Innocent X en 1645, accordent
successivement des indulgences à

Saint-Jacques de 1'Hôpital.
Au mois de mai 7634,\a guerre éclate
entre la France et I'Espagne et dure
jusqu'en 1659. Nonobstant, l'année
jubilaire 1654-1655 voit une affluen-
ce inouïe de pèlerins à Compostelle.

Sous ia houlette de Jacques de Voulges,

1a Confrérie s'adapte au nouvel âge. La
"grande Procession des Pèlerins" revêt
alors une pompe inconnue. Nulle
doute que la tradition du banquet asso-

cié au jour du "Siège" qui voit la reddi
tion des comptes et l'élecüon des gou-

verneurs, ne se perpétue, puisque 1e

Parlement en a approuvé la coutume.
Seuis ont été bannis les fifres et 1es

tambours. Ouant au clergé de Saint-
Jacques, il comprend toujours 8 cha-
noines à la tête desquels se trouve le
Trésorier, principal digrritaire, 1 2 chape-
lains et 4 vicaires dont le Maître des
enfants de chæur. Dans I'Hôpital atte-
nant à 1'ég1ise, on dénombre "douze
lits de chêne à hauts piliers garnis de
pentes de serge de Mouy rouge" bro-
dées de bourdons et de coquilles.
"Le Revenu de monsieur Saint-Jacques
de lospital, coùme s'exprime un
"Estat", consiste en pl.usieufs rentes,
45 arpens de terre assis au territoire
de Mitry en France, 40 ou 45 maisons
scizes à Pæis, tellement que le revenu
peut valoir 12.000 liyres ou enyiron".
A l'orée du XVII" siècle, ce temporel
souffre une forte dinrinution. Aussi
s'efforce-t-on de remédier à des
finances obérées en loüssant une par-

tie du cimetière et des jardins qui
occupent le grand et ie petit "Cloistre
Saint-Jacques" . 77 maisons s'alignent
à 1a suite de 1'ég1ise, 1e long de la rue
Mauconseil. Elles portent des noms
évocateurs, "Les Trois Coquilles", "La
Malette", "lJymaige S. Jaques", "Le
Bourdon et la Coquiile". Vers 1660, la
rue du Cygne se peuple à son tour
d'enseignes sonores, "Noüe-Dame de
Montserrat", "l-lEcu de Castille",
"Mont Saint-Adrien", "Montjoie", "La
Vil1e de Compostelle". C'est tout 1e

saint voyage qui défile allègrement au
rythme des couplets de la Grande
Chanson.

DISSOLUTi/ON DE L'HôPfiAL
SAINT-JACQUES

Eclate alors comme une bombe i'anêt
du 5 mai 1672, prononcé par 1a

Chambre royale de l'fusenai. Les
biens de 1'Eglise et de I'Hôpital Saint-

Jacques sont dévolus à l'Ordre de
Saint-Lazare et du Mont-Carmel.
S'ensuit une cascade de libe11es et de
procès qui débouchent, en 1781,
après maints recours, à l'union défini-

Ê
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tive des biens de Saint-Jacques à

1'Hôpital des Enfants-Trouvés. Le
temps et la discorde ont sonné le glas

d'une fondation jugée caduque et
obsolète. Et pourtant l'esprit du pèleri
nage continue de souffler. Par acte
notarié du 19 juin 1783, "mois bour-
geois de Pæis, de la Confrérie de Saint
Jacques de l'Hôpital", font constater
qu'ils "ont eu l'honneur d'assister en
habit de pèlerins, devant la famille
royale, à la procession du Saint-sacre-
ment", déployée en la pæoisse Notre-
Dame de Versailles. Ils n'y sont pas
seuls d'ailleurs, puisque "ies Conftères
pèlerins de la Confrérie de Saint
Jacques établie en ladite église royalle
et paroissialle" leur font escorte.
C'est que les confières ne s'avouent
pas vaincus. Le samedi 30 jwn 1787,
ils font une tentative sans lendemain
pour recouvrer leur bâtiment rue
Saint-Denis en disposant à la hâte
dans une chapelle de l'église Saint-
Jacques, dix 1its.

Uaffaire est pendante que gronde ia
Révolution. Biens ecclésiastiques et
hospitaliers confondus sont confis-
qués. IJé$ise est fermée en 1790, En
octobre 7793,les grilles du chæur et
des chapelles sont réquisitionnées. Le

mobilier est dispersé et le trésor, ialou-
sement gardé, expédié à la Monnaie.
Lorsqu'l1s échoient à i'administration
des Hospices Civils qui les Éclame
comme son bien, il ne subsiste de
Saint-Jacques-de-1'Hôpita1 que de
pauvres bâtiments. La topogaphie du
Cloître est bouleversée entre 1812 et
1 82 1 . En 7829 ,l' éStse achève de dis-
paraltre. Au mois d'avril 1840, on
devait reffouver, enfouis dans le sol, à

1'angle des rues Saint-Denis et Mau-
conseil, les restes bariolés de 14 sta-
tues ayant appartenu au décor de
Saint-Jacques-de{' Hôpita1.

RAYO,YNE/I,IENT DE LA
CONFRER'E PAR's'ENNE

En dépit des vicissitudes inhérentes à

toute institution humaine, 1a grande
"Confrarie" a vécu plus de quaüe
siècles. Combien d'associations peu-
vent briguer une telle longévité ? Au
moment où e1le émerge toute armée
de 1a volonté d'une poignée de bour,
geois résolus, 1e pèlerinage de Saint-

Jacques a délà creusé dans Paris un
profond sillon. Du souverain au
simple artisan, personne n'est testé
insensible à son appel. Et cet appel

Le "Bourdon d'or" qui prêle

son nom à l'élégonte façode

du 93 rue Soinl-Honoré

ll" Arr,), étoit noguère
l'enseigne d' une phormocie.

Lo coupe el le serpent qui
lormenl le motîf centrol du
bolcon le monlrenl dssez,

Ce qui est sûr, c'esl qu'ou
)Ul sièèle, "Le Bourdon

Soînl-Jacques" côloye sur la
ru e Sainl- H onoré " L' I moge

Soint-Jocques", Sepl

moisons plus loin, "L'lmoge
Soinl-Jacques" a de
nowectu pignon sur rue,

oinsi que donc la rue de

lArbre'Sec qui débuche
dans la rue Soint-Honoré à
la Croix du Trahoir, Dans

lo même rue Saint Honoré,

se lrowaîl encore

l'enseigne'du Perron Sainl-

locques", menlionnée dons

les comples de Soînt-

Jocques-aux-Pèlerin s, en

1494. Phoro H, Jocomet.

126 rue Soint-Denis, à mïchemin des rues

Greneto etTurbigo (Poris ? Arr.),lrois
coquilles en tôle de fer s'inscrivenl dons

l'ovole qvi orne I'oppui en hr forgé de lo
croîsée centrale du second étoge, Est-ce là
l'uhime avator de l'enseigne de la moison
dile "des Trois Coquilles" qui exislail
pr&isément dans ces pardges ? Cette même

enseigne, "Aux Trois Coquilles", désignaît
égolemenl une moison située rue de lo
Porcheminerie, sur la paroi sse Saint'iéverin,
Pholo H. Jacomet.

retentit tant que dure 1'attachement
de la dynastie régnante à sa foi et à

ses devoirs.
Nul doute que la Confrérie parisienne
de Saint-Jacques n'ait exercé un
ascendant considérable. La fondation
à Blois, sous l'égide de Louis de Châ-
tillon, d'une Confrérie, d'une Colié-
giale et d'un Hôpital Saint-Jacques, en
1362, al moment même où la bour-
geolsie de cette vil1e accède à la ges-

tion de ses affaires, n'est strement pas

un hasard. Comme à Paris, s'y retou-
vent tous 1es gands noms du patdciat
urbain que ses fonctions mettent en
contact quotidien avec la cour et
I'administration, du Comté dans un
cas, du Royaume dans I'autre. Lorga-
nisation, 1a finalité et les déboires que
connaissent ies deux institutions sont
en tous points comparables.
Lorsqu'en 1378, Jacques d'Ennery,
marchand tanneur et bourgeois de
Pontoise, fonde dans sa ville, à deux
pas de l'église Notre-Dame, une cha-
pelle et un hospice Saint-Jacques, aux-
quels s'adjoint bientÔt une confrérie,
on retrouve 1'esprit d'entreprise des
confrères parisiens qui, pour 1a plu-
part, s'adonnent au commerce aYant
de graviter dans l'orbite de la foncüon
publique.
Milieu très ouvert et lægement cosmo-
polite que celui de ces bourgeois de
Paris dont les épouses ne restent pas

longemps à l'écart, comme ie prouve
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UNE COQUILTE DE PELERIN
DAN§ LA NÉCROPOLE §AINT-ftTARCEI DE PARI§

Une oSnoion de soweluge o éÉ ef$ec-

tueo por lo Commigslôn du Vieux Parüt

en 1987 oux nn 9 et n' l§ de lo rue de

lo Raine-Blonsk 0üll'on. de Poris), rur

une porce$e de lo gûondê neeropob du

Bos.Empire et du haut Â4oyen Age de

Soint-Morcel. Pormi lo centqine de

ahulturec décowerier, une seule pos-

sedoit un élément de mobilier orthéolo-

gique, une coquille §ainl-Jocques. Lo

coquilb étoh posée sur Ie bos du thorox

du squebtte, lc b€( ofienté vers le hout

du corps et elle éloit pereée de deux

kous. f,êtk de(ouyêrte o permis d'iden-

tüÊler b défuni comme un p,èbrin oyant

fait le voyoge à §oinFJocquerde{om-

poselle,

!o pcrfieulurité du pÉlodnogs de Soints

Jocques-de"Conpodelle ert d'§voir uli-

lire un obi,er noturelGorfimo iasigne, ll

reeupire oingi une trEdition ontique,

voir pr6hirtori,que qui perdure iusqu'co
hcut Moyen Âge el qui utilise ler

eoquiltoger cômnrc élément de déeor

mcis ousri comme cbiet de prol,ection

e'r de prophyhxie. On soit que, dèc Ie

dé5ut du pÈlerinoge, lee coquilles du

ÿp Pækrt ttlr,ximus | éàaient non pos

romossées por les pèlerins mois ven-

duec sur le porvis de [a cothédrole,

dom des &hofs qui en posÉd«rient

lo licence, selon une rêglemenbtion

§tricàe. Dês imitotions en plomb ou en

étoin furent olrez vite fabriquées pour

cffildêbr ünë prdu€lion incuffisënb

de coquitks noturellss,

l,o coguille §oint-fucquer de h rue de

Io Reine.Blonehe porsêde dec coroc-

tôres ;pecifiquer qui permetten| de

précirer quelque peu l'époque ô

lsquelle ce ;Èlerin flltênere.
tsc dimensions d€ lo eoquille, de

85 mm sur 95 mm, en fonl un spéei"

men de petife tuille, pnrticulièrement

l"
l-

ô

l^tg

rechêÈ(hé üü itüy€n Âüê" Dê mSnto, ù

Ëëtiê ÉpèEüè, lu pr6f&enrè pôur [ü

vulve inf6rieurÈ, pürti6 ia plus truu*e

du coquilloge, remble être hobiruelle.

Cousue, suironl les époquar, ssr lê.sc,

le chapeôu ou le mtntsou du pèlwin,

lo coquille tonslitue, por so position sur

le squsletc, une indicotion & doturion"
' 
L'iconogrephis nediéwle montue bien

qüê r'eft rur lo rubol der ponetlères

qu'elle esi oüachée, et ce iusqu'ou XtV"

siède. C'est pourquoi, pour cetb pôrio-

de, les toquilbr ddrcouverkt dons les

fouillas ront locolirËer dano lo rÉgion

du borsin : relle de la rôpulture dc la

rue de lo Roirte"BioncLe lndique uno

fixslion sur le rtr polô bisn en üvidrn.

æ rur le ærpr,

Isur tse 6lémenis roneôuÿênü t ufiri-

r busr ô celh sépulfuru unr dutution du

, 
début ds l'utlllEotirn dot roquiller

Soint-Jocquos Gümmê enreignu de

pàlerinoge, r'er},'ô-dire Xl'-Xll' ciecle.

[er plue anciennes coqullles décou-

verter dons dor bmbsc en dehors ds

l'Erpogne rumonlent w Xl' rièels et 3ë

relrou\ront iusqu'ù lo lin du XF glèclo,

rommë l'oftErtsni pludeurr exempler

(ûnfiui er &l$eüenr, en Allerrrtgne el

en Fronce.

Ceru decanæræ ec imporunt pelr l'his.

toire de Pod* cor efle mnftme snë rcGon-

quâe de lo necropole du Bor-Empire et

do hâu|rt{q/Brt Aüê dâ §dnl"Àrtarælpor

les cimetÊrcr ntÉdlârunx lro lcreolicotinn

& er bnbee médià,Bhs dqns le seruur

orieniol de h rue de lo Reine-Blonche,

élôigné dB fqdiss §oint-Jvtorælst& rur
rimaière propranrent dlt, m* olnri en a*.
dence l'exisbnce d'une rone d'inhumo-

tion iurqu'ohrt hrcfftts' 
syrvie Robirr

ûatgée de nrissior parr I'arcJléologie

d le torrrairsrbn dü YJaux Fë#s
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f insistance à se dire "Confrarie Saint

Jacques aus Pelerins et Pelerines".
Les acüvités auxquelles se liwent ces
pèlerins, contribuent à üsser des rela-
tions qui étendent le rayonnement de
1'lnstitution. Lautel qui, fondé dans
1'Hôpita1 même, permet aux pèlerins
de passage d'ouiï 1a messe au chant
du coq, n'est-il pas dès avant 1354, 1e

siège de la "Confrarie saint Eloy aus
marchans de chevaux" ?

11 ne faut donc pas s'étonner que la
Confrérie reçoive des dons émanant,
ici d'un anglais, 1à d'un allemand,
ailleurs d'un savoyard, marchand de
draps de la ville de "Romant", qui
voue sa fille à saint Jacques, Un pèle-
rin resté anonyme se meurt-il en
Espagne, qu'il dépêche un "navar-
rois" pour avertir 1'Hôpital qu'il lul
laisse "la moitié de tous ses biens". il
faut mander pour cette "besongne"
un "vai1et" à Tournay ! Sans quitter 1e

Royaume, des ecclésiastiques ou des
clercs d'Amiens, de Saint-Quentin, de
Troyes ou de Bæ-sur-Aube ont contri-
bué de leurs deniers à pourvoir Saint-
Jacques-de{'Hôpital. Des pèlerins qui
n'étaient pas de Paris ont eu à cæur
d'être reçus membre de la Confrérie.
Des prédicateurs en vogue et des
princes d'Eglise ont rehaussé de leur
présence l'éclat des cérémonies et des
Pardons de Saint-Jacques. Un des
joyaux du trésor de Compostelle est
une statuette reliquaire de l'apôüe
sortie des mains d'un orfèwe de Paris.
Son donateur, Geoffroy Cocatrix s'in-
ütule fièrement "Civis Parisiensls". I1

est du nombre de ceux qui assurèrent
à la fondation son capital en espèces
sonnantes et trébuchantes. Ou'il âit
accompli lui-même ou non 1e "saint
voyage", son offrande est arrivée à

destination. C'est ainsi que le seul
reliquaire suscepüble de donner une
idée de ce que fut le trésor de Saint-
Jacques-aux-Pèlerins se trouve heu-
reusement en Espagne. De "Thoulou-
se", vient le "petit ossement de la
poitrine du Benoit apostre monsieur
saint Jaques" que Philippe Giffart,
"conseillier du Roy nostre sire",
donne à I'Hôpital, en 1391 .

La réputation dont bénéficie au
dehors ia Confrérie parisienne, el1e en
jouit aussi dans les murs de 1a ville.
Foyer de la dévotion au pèlerinage de
Gaiice, Saint-Jacques-aux-Pèlerins atti-
re tout ce que Paris compte de rési-

dants issus de la Péninsule. Dans ces

conditions il n'est pas surprenant
qu'un soir de l'année 1528, un cer-
tain Ignace de Loyola vienne frapper à

la porte de I'Hôpital Saint-Jacques. Le
fait est que de son temps I'Hôpitai a

mérité 1e surnom de "Saint-Jacques
aux Espagnols". Entre 1e 11 juin et le
5 novembre 1640, 1452 étrangers,
"tant Italiens, Siciliens, Portugais,
Genevois, Millanois et autres" ont
trouvé refuge à Saint-iacques-de-
l'Hôpital. Il est vrai qu'i1 n'en va pas

autrement à l'Hôpital Saint-Gervais.
I-écho rencontré pæ le culte de saint
Jacques à Paris, est à 1a mesure du
rô1e humain et spirituel exercé par 1a

capitale. Chaque fois que la ville
connaît un regain de vitalité et de
splendeur, l'apôüe en recoit un nou-
vel hommage. 11 en est ainsi au XII',
au XM, au XVI" comme au XVII'siè-
c1e. Si aucun moment de cette histoi-
re n'égale le siècle qui, avec l'éclosion
de la Confrérie des Pèlerins, voit par-

tout se multiplier les autels et les
"ymages" de l'apôtre, tous, cepen-
dant, attestent 1a conünuité de sa pré-
sence, et 1e XIX" siècle qui assiste à la
progressive résurrection de saint
Jacques n'est pas en reste. En veillant
comme un dépôt sacré, le trésor des
archives de 1a Confrérie, l'fusistance
publlque de Paris a préservé sous la
cendre du passé les braises ardentes
de l'avenir. O

Humbert Jocomet est
con servoleu r d u potri moi ne,

Pormî hs ex-voîos ofre* à h Bosîlique &
fApôtre, frgure une petiæ stoltuetle, houte de

53 cm, qui représenle sainl tocquec tenonl

de lo moin droite une grâcieuse monslronce

en forme de nurelle. b bourdon sur lequd il
s'oppuie o été insiüeusemenl converli en

pancoûe. Cest que le donateur qui împlore

de lq sodæ les sufîroges de l'op6lre el de son

clergé, n'o eu gorde gu'on l'oublie, el hrt
heureusemenl, cor ce oGauhidus Coqwtriz"
s'întitub fièrement kitoyen de Paris'. Ce

personnoge importont esl connu dons

l'enlouroge royal comme lvloître de lo
Chombre des Comptes. Qui plus esl, le nom

de'Gieftoy Coquotiix" opporaîL, en

compognie de "Jocques Coquolrix', dans h
liste des 92 notobles qui s'engogèrenl à
consrituer h doîolion finoncière de yHôpN
Soinl-Jocques, Son épouse, Morie h
Morcelle, éloit vewe en 1322. Un fref et une

rue Cæolrîx se trowoient dons l'k de lo
Ciré. Photo Ewoplio, Gand 1985.
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COURRIER DES LECTEURS

INSOLITES COQUILLES

Dès la Renaissance, à 1a faveur
du renouveau de l'art et de
1'architecture, 1a mythologie
réc1ame ses droits sur la
coquille de Saint-Jacques.
Vénus, singulièrement, dlspu-
te aux divrnltés des sources et
des fleuves le symbole qui 1ui

appartieni. Au XIX" sièc1e,
1'Histoire naturelle impose sa

1ol et 1e prestigleux Pecten
Jacobeus reprend sa place
dans le règne animal. De tous
ces emplois allégoriques et
allusifs, 1a scuipture, répandue
à profusion sur les façades de
Paris. offie mainls exemples.
I-a seule tue Saint-Jacques en
présente quelques-uns. Ainsi,
au n" 1ô9, la coquille grâcieu'
se apparaît dans un motif de
rubans et de rinceaux, sur 1es

deux ventaux d'une porte
ancjenne, er quelques maisons
pius loin, au no 195, on 1a

rerrouve démulripliee à ia

façade et au portâil de 1'lnsti-
tut océano$aphique, pour ne
rlen dire du facétieux cadran
solaire, imaginé en 1 9ô6 par
S. Dali et apposé sur 1e mur de
relend de l'immeuble quj
parte le n" 27.
Ces décors qui ornent tout,
curieusement. ie coré impair
de ia rue, ne font pas de mys-
tère. 11 n'en va pas de même
d'une série insollte de co-
quilles mouiées et rapportées
sur des bâtiments qui occu-
pent la rive paire de cerle rue
et qui jalonnent, semble-t-il,
un jeu de plste qui n'est autre
q,re la route de Monsielr
Sainr lacques.
J'ai repéré trois de ces mar-
ques égrenées tout au iong du
vénérable axe nord-sud de
la capltale. La première se

voyait, i1 y a deux ans encore,
sur le pont Notre-Dame. E1le

é'.ait co11ée sur la face nold dr.r

socle du reverbèrc qur er-
cadre, au sud, i'exèdre que
iorme le premier bec aval du

78

pont. Je 1'y ai photographiée
au mois de luin 19BQ et dans
1e cours de l'hiver suivant, elle
avait disparu.
La seconde esi toulours recon-
naissabie, sur 1a façade de

i'ég1ise Saint-Jacques du Haut-
Pas. Elle se remarque, à hau-
teul d'homme, immédlate-
ment à gauche de 1a quatrième
coionne qui soutient le fion-
ton. Comme 1a surface en a été
grattée, on Yoit bien que 1a

matière dont sont faites ces
coquiiles esr du plâtre. La lrol-
sième, lavorisée par 1e sort,
s'épanouit au"dessus des deux
chiffies qu1 composent 1e

n" 26 de la rue du faubourg
Saint"Jacques. Visiblement e11e

avalt été appliquée sur 1e pare-

ment d'une constructlon. dé-
lruite à présent et qui a cédé 1a

place à l'immeuble de briques
qul abrile, sous 1e nom de
"Centre Saint-Jacques", 1es

æuvres du C.R.O.U.S. de Paris

IRésidence universimire et pro-
motion de la santé).
11 est posslble qu'l1 existe, sur
ce parcouts, d'auües signes de
ce type à découvrir. Mais je
serais particulièrement recon.
naissant au lecteut qui accep-
terail de m'éclairer non sur la
signification, assez évidente, à

ce qu'i1 semble, de ces mar-
ques. mais bien sur leur origi-
ne. Oui a eu f idée Ce fabri
quer ces coquilles et quand
furent-e11es sce11ées ? La Vi11e

de Paris avait-eile donné son
accord et encouragé cette lni'
tlative ? Car à i'examen, cette
tentati,,ie de signalisation n'est
pas dénuée d'intérêt. E11e

mérileraii mème d'erre remise
en vigueur.

H. Jacomet, Paris 13"

Photo H. Jacomet.
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égyptiens, grecs ou byzantins, conservés dans 1es

musées de 1'ex-U.R.S.S. sont actuellement à 1'hon-
neur au Kunsthaus de Zürich avec 1'exposition
Trésors d'Eurasie"
Par Bérénice Geofftoy.

26 PARIS : LA CONTNÉruE
DES PÈLERINS DE SAINT-JACOUES
Paris garde encore de nos jours, dans ses é$ises, sur
les façades de ses maisons ou sur les enseignes, de
nombreux témoignages du culte de saint Jacques et
du pèlerinage à Compostelle auxquels se consaoa la
confrérie des Pèlerins de Saint-Jacques.
Par Humbert Jacomet.

40 ITALIE :

LES BRONZES DE BRINDISI
Vingt ans après 1a découverte d'un pied en bronze
près de Brindisi, dans 1a région des Pouilles, c'est tout
le chargement d'un navire anüque qui a été retrouvé
en julllet 1992. Les dizaines de têtes, bustes, pieds,
drapés récupérés et datés de différentes périodes,
gardent encore 1e secret de leur destination.
Par Giuseppe Andreassi, ayec la collaboration de
Assunta Cocchiaro.

48 LANGUEDOC-ROUSSLLON :

CHEFS-D' CEI.'VRE TEXTILES
DU MOYEN AGE
C'est une étonnante exposition, entièrement consa-
uée aux textiles médiévaux du Languedoc-
Roussillon et à leurs parents venus de toute 1'Europe,
que propose iusqu'au 30 juin Ie musée des Beaux-
Arts de Carcassonne. Toute la richesse, souvent mé-
connue, des décors et des techniques de fabrication
du Moyen Age est ici révélée aux visiteurs.
Par Dominique Cardon.

58 ESPAGNE .TARTESSOS,

UN ROYAUME LÉGENDAIRE
Le royaume 1égendaire de Tartessos, au sud de
1'Espagne, s'épanouit pendant le premier millénalre
avant notre ère. La découverte, ces dernières décen-
nles, de trésors qu'on ne pouvait plus attribuer aux

En couverture : la Tour Saintlacques à Paris [4" arr.).
Amputée depuis 17Ç7 du vaisseau dont elle est le mât, elle
échappe à la pioche des démol[sseurs grâce à Françols
Arago qul persuade la municipalité de Paris de l'acheter
Sa statue, haute de 4,50 m, est l'æuvre du sculpteur
J.-L. Chenillon. Photo Humbert Jacomet.

seuls Phéniciens, fit renaître à la réa1ité ce royaume
dont on ne connaît pas encorc 1a capitale.

ParJosé Luis Blanco Fernandez et .Sebastiân Celesti-
no. Pérez.
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COURRIER DES LECTEURS

LES GTACIÈRES

Ii existe au Mesnil-1e-Roi, un
ceriain nombre de glacières.
Certaines sont situées sur des
teriains communaux, d'auttes
dans des propriétés privées
clôturées, ce qui en rend diffi
cile un recensement global.
En recherchant dans les nu-
méros anciens, je n'ai retrouvé
qu'une étude üaitant des g1a-

cières d'antan, mais axée sur la
Provence (Archéologia n" 206
d'octobre 1985). 11 m'intéres-
serait d'obtenir des informa-
tions similaires, et aussi com-
plètes que possible, sur ce que
ful cette activité dans la région
pæisienne, en particulier entre
le XVII"et le XIX' siècle.
Les glacières du Mesnil-le-Roi
sont de tailles variables. Elles
se présentent sous forme de
buttes ou plus exactement de
dômes recouverts de terre sur
lesquels s'est développée une
végétation d'arbustes. D'après
ce que ie crois savoir, i1s sont
construits en pierres du pays,
car en ffeusant, il y a déià
longtemps au sommet d'une
de ces buttes qui était siruée
dans mon jardin, j'avais très
üte atteint 1a maçonnerie.
Je recherche des renseigne-
ments sur ces glacières du
Mesnil-1e-Roi, et d'une façon
pius générale sur ia fabrication
et le commerce de la glace
dans la périphérie de Paris.
Si 1e transport de ia glace se

faisait ici de nuit, comme en
Provence entre 1a Sainte-
Baume et Marseille, on peut
penser que 1e Mesnil le Roi
était très bien situé pour ali-
menter 1e quartier de 1a Gla-
cière à Paris, voire même Ver-
sai11es, ou tout simplement
Saint-Germain-en-Laye.

Claude Hartog
Le Mesnil-le-Roi (78)

NOTE RECTIFICATIVE

H. Jacomet, auteur de I'article
"Les pèlerins de la confrérîe de
Saint-Jacques", (n" 28Ç d'avril
1ÇQ3 d'Archéologia), nous aJait
parvenlr une note rectificative au
sulet du Sceau de la Confrérie
des pèlerins de Saintlacques de
Paris:

Contrairement à ce qui a été
dit dans la légende qui accom-

88

pagnait 1e cliché d'une épreu-
ve de ce sceau tirée d'après le
moule des Archives nationales
(sup. 3028), la matrice en
cuivre de ce1ul-ci n'a pas dls-
paru. Repêchée dans Ia Seine,
en 1852, cette maüice fit par-

tie de la collection d'Arthur
Forgeais. En 1885, e1le enüa
au musée Carnavalet ori elle
est restée depuis,
Inscrit sous le numéro
d'inyentaire N.S.4., ce sceau a
intégré 1e département de
Numismatique dont une par-
tie des collections provient de
la vente de 1a collection For-
geais. Cette série fait actuelle-
ment l'objet d'un nettoyage,
d'un classement et d'un cata-

logage exhaustif, à f initiative
de son conservateur, M'"Tro-
gan. La matrice du sceau
mesure blen 6 cm de dia-
mèhe. E11e est en parfait état
de conservation.
C'est le rouleau du premier
Compte de 1'Hôpital Saint
Jacques-aux-Pèlerins (1319
1324) qui révè1e i'identité de
l'artiste. "A Jehan Pucele, 1it-

on, pour pourtraire 1e grant
seel de la confiaerie, iij s.".
Peintre réputé, proche de
I'entourage royal, il a renouve-
1é par son talent I'enluminure,
au cours des irois premières
décennies du XIV" sièc1e. Le
modè1e qu'i1 a fourni pour ce
sceau est la première æuvle
qui peut iui être attribuée en
toute cefiitude. Le Compte de
Saint-Jacques de L'Hôpital qui
couvre 1'exercice 1 333-1 334,
indique la date du décès de ce

peinlre. Ce n'est sans doute
pas 1à une rencontre fortuite.

Humbert Jacomet

Cliché de la matrice pris avec
l'aimable autorisation de
M^" Trogan et M. l.-P, Willes-
me, du département de numis-
rnatique. Photo H. lacomet.
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SorrnrtnarRE
N, zqzJUILLET-Aoûr t qqs

rEtl

a rlcruerrrÉ
Une maison de l'archéologie à Bordeaux. llarchéolo-
gie namuroise sous un nouveau jour. fuchéologie et
urbanisme. En bref.

12 EXPOSITIONS
Terres de Roumanie. Vitraux parisiens de la Renais-
sance. Agriculteurs et métallurgistes. UAlsace au
temps des premiers alsaciens. La mémoire du quar-
tier Saint-Anne. IJâge d'or du Sénégal. Raconter le
cie1. Le musée des Temps Barbares.

20 EGYPTE :

LE ZODTAQUE DE PHARAON
Le calendrier agraire égyptien représenté dans 1es

tombes s'enrichit à l'époque gréco-romaine des
douze signes du zodiaque auxquels sont rattachés 1es

avatas de Ia famille osirienne. C'est ce zodiaque qui
est paruenu presque intact dans l'Occident chréüen
comme 1e prouve celui du tr].rrpan deYézelay.
Par Chrtstiane Desroches-Noblecourt.

46ILE-DE-FRANCE :

LE CHÂTEAU DE VINCENNES
Le château de Vincennes est, avec 1e Louwe, 1e châ-
teau le plus important daru l'histoire de Fraace. Ilin-
térêt æchitectural et historique du monument et 1a

nécessité de sa rénovation sont à l'origine d'un vaste
programme de restauration et d'étude historique,
archéologique et architectural mis en æuvre dès
1989, pour une durée de 10 ans.

Parlean Chapelot.

56 PÉROU :

UNE GRANDE DÉCOIIVERTE
Afin de faire cesser les fouilles clandestines destruc-
üices sur 1e complexe archéologique El Brujo, un des
plus importants sites de la côte nord du Pérou dont la
première occupation remonte à plus de 7000 ans, un
pro$amme de sauvegarde a élé mis sur pied en
1990. C'est ainsi qu'ont été mis au lour des reliefs
remarquables, sans précédents dans la culture Moche
(200-700 ap.J.-C.).
Par lafondation Augusto Wese.

62 GENÈlrE : tn CÔtr D'IVOIRE
AU MUSEE BARBIER-MUELLER
Le musée Barbier'Mue1ler présente, lusqu'au 30 sep-

tembre, une splendlde exposition sur les æuvres
fféées par 1es ethnies qui composent la Côte d'lvoire.
Par Bérénice Geofroy.

67 FICHES PÉDAGOGIOUES
Les temples japonais (l) à (IV)

Par Eléonore Brisbois.

En couÿerture : Sarcophage de Pétaménophis. Les

flancs de la voûte céleste, Nout, sont bordés des signes
du zodkque (côté lunaire sur sa droite, côté solaire sur
sa gauche). Le Capricorne qui devait être représenté à
la suite du Sagittaire a été rejeté, faute de place sans
aucun doute, en haut à gauche. Epoque romaine. Aqua-
relle du XD* siècle, Musée du Louwe.

T ITALLE z

TEUPHRATE ET LE TEMPS
IJexposition L'Euphrate et le kmpsprésentée à Rimi
ni jusqu'au 31 août, invite le public à un grand voya-
ge à travers les ciülisations qui ont occupé le moyen
Euphrate syrien, de la Préhistoire à l'époque des
grandes cités.
Par Rafael Pic.

79 CHANTIERS DE FOUILLES
POUR VÉrÉ

82 CALENDRIER DES EXPOSITIONS

84 INFORMAIIONS PRATIOUES

86 LMRES ET REVI.JES

87 PETITES ANNONCES

88 COURRIER DES LECTEURS


