
L r j  mnrr 1431, &iu la clinmbrr depnrrment, au bout de la gronde rplk du thilcou dc 
Rouen, Jeontu d'Art comparoiiioit pour Io sixiinicfoir deunnt la jugu. Intcrrgioc iur 
dcr imager qu'on aiirait Jiitcr r i  JU reircrnblancr, elk rippondit avoir vu cntrc ter main, 

il'ttn Ecoiiaii, a A~rar ,  olurr qz~'e1lc ètoit prironnièrc der Bollrguignonr, une peinture qui la 
~epri~enlnit toute armée, 117i genou m terre, offrant une lrttre 4 son roi ('1. Il ut ficheux que 
celle ieuvre nc~oitpoipnniesua jiugu'à nual, et Pori doit d'autn,tt plur en  regratte^ la dirpnri- 
tioic qvcJcatt>u eilï-pnirnc dicloroit ,'y étre i-~orirruc. 

Dîjà, l'année précide,ite, cliacut~ nudit pu uoii à Ratirbo~ine, moyennant uingt-qiialrc 
,ijn~e>l,iigi, imt autre peinture od clle était &tirée ('1. Cc dernier labkau rrl igalrrnmt pcrilii 

La tcxtri contcrnporuini ne mrtrtionna,it I'cxirtetice d'auct~~l ai~tre porlrait deJeati>~r d'Arc 
CIL dcliori de LCI deux p~inlurer, il n o u  Jar~t renoll~e~ à jomaii ionnait~e la pl~yjionomic de la 
p l ~ i  ~ncrucillcriv pm~onnalité de notn I~ii toir~,  Noui sanoni rertlîincnl, sur la foi de tirnoi~i,<ig~ 
i l ' i i f i c  z>;rariti prubni~lc, qitc  la Pt~rrlk,  bien cornpaisCe de membres et  forte 1'1, belle et 

bieii forrnCe (4, avait u>ujprc  7>i1tift~t hnli tudlino~t mjuiiie, une rioix douce d der rhriaux 
nuiri ($1 tai l l i~ cn rond (", à la mode d u  hommes dc ion tciiipr. Et ri l'on admet qt" lin 
pophitic d'Eu~elide r'appliquc à notre hii-uï?ie, on Inlira de pliii qu'elle avait un p i r i  dr 
UcniiU dciriirc l'oreille droitc d que Ion cuii itait dt longueur riiodirét (7).  On conviendra gidc 
tolu CEJ dilail& qui ont leur intérêt, ront i,iip~opprei à nous domer ru, ion virage lla rnoi>edrr 
pr?<iii(ll& salifiironlc. 

Si dont il >roui/uutalior~dunticr toulerpoir dcrut~t~riiplcr,jornaii,jdil~~r~c~~t~~p~iruduiti, lei lroiti 
de ~rolre lib/mt7ice, de nomb~eux donimrntr par wntrc, tant écril~ quejprdr ,  nouj pcrrnrtteiil dc 
tetzlcr la ~econ~tillition de, coituma ciuilr o i i  inililoirrr qu'elle npii rniitir ou COUT, de ia miiiion. 

D'urle )poque troublée oh la boune d u  prince, ~'employuit plu, rouumt ri I U I L ~ O ~ L T  de, 
geni d'armer qu'ri rubuentio,iner de, imagiciï et der enlurnir~eurr, il rrl ~crté une iconogruphir 

( z !  J"lt3 c&ic,xrat, Fm'!, i z  '#~**mns,;as !, d& ,~Lbi , i i * ,>#~ ,< Jfia-"z d'Am, c. 1 ,  p. LOO. 

121 Lz blnzaim Pill#r<mur. 1831. o. i i u .  . .  " , .  . . .  > 

13) C k i ~ ~ y r r d ~ i ~ P r i r i i i .  p .  3 1 s .  

'il Q~bhrrrr. ?-&S. t. Cil. P. iiq. 
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icmrnt moini abonduntc que c ~ / < J  du dibill et dc la iccondt moitié du riilic, m i r  rcpandant 
.nlr pour MUI cpprend~t ~ommc111, 7icr1 1430, ~'linbillaictil no, oncêirc~. e u n i  oux 
cotilcmporairir II rapjariarit au roiltrmr dr l'l&oïtu juridigumia,il condomtde lur un6 
in d'habit, quclquo uni ront parlkuliirmicnt pririr et inrtrwtiJ, ct ~ ' i t  cri uncjgurc 
<?tic de LCJ lrmpr recuiéi donl la ~iUiourtlepourroit élrc nitreuut arrrr cxnctrmrnt, c ' t~t  bien 
,adieurc Prrcelk. 
'porl dc l'habit d'homme, du1 moti/ualablc dr condamnolion don, Io coniriencc dr juger 
trouvaient alorr intéreriéi a r c  motitrrr rigotireux &Ycnr~srr der loir h l'Egli~c, auait éii 
ilion dorni7mnlc dc tout ic pro ci^ de Roirm. L'abandon par , jknnc  dtr r~tlcmenti dr ron 
'oit hidetit. P a ~ l i ~ a n ~  ou adrieriairu, tour potii~ainl cri térnoipcr. Elk-mêm n'cc 
i$'uait+lic plil l~ni~lc~nr~i l  b rcipiiriinl>iiili, i,atorjt~litil un ordrc dii Cicl à clic dirr~ln>ictil 
ir? Mail il i,n~urloit à JCJ jzigc~ de bini établir l'rniilre vPriie à cc ,!jet, à lavoir quc 
,i$onnation ounit ilé coniplitr, Jc~iinc t~'nyon1 gardé rn Juit d'iiabilr q w i  q u  cc Jût 
' rappcli ion ~exc ( '1,  tnndir qu'elle r'était emprerrée d'adopter /outu ILS partic, du co~tamr 
in rn rirage de io,i temp~. LC Principe de la condamnatioii Clait dis larr iriattaqnnblr 
' 1 1  rc trouunit aubé ~ I L ' E / / ~  aunit, dc l a f a ~ o n  la plus abroliie, t r a n r p i é  la preirription 
'ilironoinc interdiiont oiix/mmci de rniélir icr uêtcme>ili dci Iiominw. Ce11 pourquoi 
'21 drfftrc~iici piicc, dc in garde-rubc dc lii I'ticcilc iuiit i>iloniirh~ ri ro~~iplairunirnmt n~ 
rndroiti dc rori ~ T U C ~ J  que cor$r?ncnl d ' o l~ l~e  part ricitr der clironiqueiiri. Nous 

i dutic aiiiri iauoir, noii r~utmcnl JOUJ qliellei ue'tzirri nolre héroïne u t  apparue auxyrux 
~?ilemnpoioinr, ninir oicnre corinoîtrc lerpnrtici cainée~ de ion liabillcmmt donl l'itudt sera 
J I I J  d'lin grand intérêt, le1 uêtemcnti de deiiour n'étont par i« moit~r i?idiipoiinbl« i 
iiur ionqti'il r'ofiit de <ion,zcr à un co,ti',nc tout ion carnciirc. 
clquc~ imogei dii qiibiziirnc iiicic ion1 pan,cnuo jioqii'ii 1~016, ~ V C C  /a préi.e>itio~i & rcprd- 

~ C U I L I I L <  d'Arc. Cu mmo~iionrnlr de pure fiintoirie ne nous rcrutit d'ouciirtc uliliii. La 
Sc 110IL~erlt du1 à  de^ ar l i~1~1 trop jeu71c~ )OUI auair C O ~ P L U  ia P>icttlc, diipnivr dt la 

r moiide abri qu'ilr itoient tout cnfanti, of' méme oirant rj~' i l i /ui imt di. Quant à 
ce: rcprtjentationi qui ion1 m a n f e ~ k m m t  rontcmpoinitiu, lcr cowiitionr dani Ic~qiirlier 

-e11t cxeciil!cr nc pamctleat pa i  dc leur a c c ~ r d ~ r p l u ~  de conlioncc. 
prcmiire en dote dc ce1 imager ert une caricature t~oci t  d'unr plume inexprrtc cn 1429, 
emain dc la déliurnncc d'Orléan*, par un grci/irr bourguipo>i du pnrlcrnml dc Puri,. 
filil <iuQ~~onn~ hnbiilée n~/nn,nr, y niontrr JCI cliniciix, conlrairemoil à I'uiagc dc 
, ~e,?ib/e  <Ir'noter i'cipril molueillai~t du deiii,ialeur clicrchn,it à ïidiculii~r la pc~r i ive  
iuazt d'ailieurr jomaii vue. La ddcncr d'oloripermeltait bien a unr fcmmc de dicouvrir 
, lrir 601, mai, lui aëJétidait de dhoilcr la rhrveli~rc quélic dmait toujauii maintenir 
,inerit rmbépinic P). Cc croquir inloime nc peut donc rio& nOCJ app~e,idre de l'oipecl 

dc in Purrtl~. 
i irrnit ntdirrmrrit de ln lapiiirric alkmna,le du muiée d'Orliut~,  i~a1~111enl contempo- 
,iiilrc hiiaï>ie et  rrpknitani ion orrivie Clii,io,i, i i  ILS mu& d'oirlrc-Rhin qui iingula- 
tle < u ~ ~ ~ , ~ o J ~ ~ ~ o I z ,  l'élnidord el lei oniiurei qui, d'apiii l'histoire, rie deii~nie~zt pal y 
'i'~mnpéchaie?il d 'o~, ia i~e  italpour une reonrlitution uraiinnblabl du uoyagc de Chinori. 
oidqucl on doit crl intiiuinnl travail y o dépeinl Je1 prrro7iliagei avrnéi et iiebiilpi calrirnc 

,‘>ter>,, Pm<?', c. ,, ?. 33*.  

". 1' 52'";~ V i i r l c  r i  dri lidroinri dc mmiii ou d'i~i~ioirr rrrrcr pirrrgriicni yuil<ju<loir lis iouirs jrunri iiilcl 
>nB,>t,<, ,CL>. <,,<"<,",C. 
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il paiiuail en voir cliaquc jour m Allernaptvnr 1430 IL a cu L'hcurrurc iddc de n'y pa5,fhnG 
nixr Jcunnc, xi bim qu'il u t  d@cile de la dirlingur dc ICI rompaponr. k r  uur ia rumnnir- 
rrnt dans k covnlin qui w trouve m tête du groupe, l c ~  outrer dan1 celui qui porlc I'iinidord. 
Cetlr confuiion fuit plutit Pi& dc l'nut~ur. Suchnl rombicn Junw t m i t  a Ion arpcct 
maiculin, il a ~crupuicurcmt rupprcti ia &il2 rur cc point, i l'rncontrc dc lour ~ r r  JuccuJcurr. 

N o u ~  trouvon, enruitt por ordm chronologiqua, m fait d'oncicnner imager de la Pucclk 
qui noui oient iU c o n i d c i ,  une miniaturc d'un manuinil exicuti à Anor n rgyr ('1, nour 
la rrprJrentont d i j i  fiminirie et par conréquant contraire à la rialili. Lcr ortirter ornmcnccnl 
à ie  préoccuper avant tout dc rnontrtr lo femme donr Jconnc. Dirormair, plu, dc confurion 
pojjiblr aiicc zin liommc. DE loncr chcucuxfluitcnt ,tir ~ c r  épauler cl in ruiraru cit agrhmlte 
di  dcux proJrninc~ice, afftcta>tt ia fortna da ~ e i t ~ ~ .  D'où U>U J C O ~ T L C  d'Arc r ~ o l o i ~ ~ m m t  ~ O I I J J C > ,  

et doriruunnt celle, qui iuiuront, pmdont cinq  siècle^, seront comma crllc-ci controim à ct qzLc 
noiu rériiknl lei dvcummlr contemporainr. Un ~onlinziel mokntcndu e ~ i i f t r ~  d h  hrr entra 
jcannr d'Ar< ct r u  portroitirta poithumn, ceux-ci ~'cfforçont de la Jëminircr outant qur reltc 
J l i e  txlrnordii~oirr avait mir de soin, à ra donner t'opparmcc d'un hommr. Lei tcxtu ICI plus 
ni~theiitiqr~er ion1 cn cffct unntiimrr à g f j ~ m a r  rellc tendance per~iitanle de la Pvcllc m oppo- 
iilii>ii r»t,n),iElc oiir i  l'entêtement murilorinier deipcintrii t t  dei ~calptciiri Ac turitri tu ipoqr~cl a 
pnriir de ta wiondc moitié du quiniiime ~iirle. 

Dc nui joun,  mi l'on largue uoloriticrr à'oroclitndr hirloriqzu, rior p l u  ioziantr orliitcr 
?JL ion1 pni à l'abri de cetle injuence Jicheu~e, e n  quelquc mrlc ataviqur. Lcur préoccripalion 
(l'extraire d'un iujctJ?minin toute la gr&< cl lotile la jolicire qii'il comporlc Icr mlrainr n 
ioirflcr la vérilé à l'erl/iPtiqua ~ V J ~ ~ L ' < / J  ~11t~epïc11>1mt dt V C O ~ J ~ ~ ~ ~ L L T  L'a~ped de notrc hirob~c 
iintionalc ou rouir de ia miirion libérntricc. Ilr enlendent quc ic p~ ib l i~ ,  au prcrnim COUP 
ii'ailjeié izir leur aur,rc, comprenne de ruitc qu'il a dmant lui l'image d'unc Jcmmc al ne I? 
iii+nniic par commc b get~r de Cliirion dr 1429, lriquclr, voyant Jeanairtic pour laprcmiirr/oi~, 
/a l~l<P$~?~lldiml d'être un  ~<ITÇO<L ~t nt ~'aper~eu~ienl  de leur mtprijc qu'au ron de III doiict 

voix deJcinmr lll. 
Friiiiirt a doli lei ~lattier d'uiic longiic drvelr~re(~1 et Barrias ngrinirnli io licnllc de 

chnieux lui cachant la <~vquc en rnonitrc de chignon (41.  La Jcaiine d'Arc de Duboir, iligontr 
et gracile, rc rapprocherait davantoge de la virité i i  elle n'itoit coiffée d'unr salade dont Ir 
lyje 71L IL T C ~ I C O ~ L ~ T C  pai à l'époque dc notre héroïne ('1. El llorrqz~t rioilr quittuni is lomniitér 
de l'a71 POUT ducendre partni kr nrtirtcs de second e l  dc troiiiime ordre, fournirrrurr Iiabiliielr 
dc ~ L O J  égl i~e~,  notu avoni ic regret d'? onrtalrr qu'à un phyriqtie reiti fëminin r'ajoiitc un 
i,ialencoiitrciix jupon. 

Qiu printrei cl rculptcu~r cn prmnmt leur pnrti. Pour rcpi~e~iicr Jeoniir d'Arc avec tuiitc 
l'enoilitude porrible dani l u  différente, phnitr de son crirlencc qui s'icoiiü~mt de ron ddporl de - 
V a u c o u k u ~ ~  au jour de son martyre (61 ,  il faut d'abord rri faire !in gargon. 

fin ~ i e  riilan1 oz l~oinmr, inni conrmcr b moil~drc iirrtigc de ca$tirc uii porurt rappelont la 

(., Rib,. nit . .  $1. .Ir,". id. .o. r c n i  , . 
( S I  . ceiui qui ~ . x ~ ~ ~ ~ ~ h ~ i ~  prcmirr. coii rroyrii d'>bord ~ ' 6 r n i ~  un jwnr piincc dr  h m z b n  ro:rlr d i  

F~.!XX<C P. ( L I  yoiiinil d i  Jionu Dari pr "rn Critlii d" YIX. i&c!z. p. 7.) 
( 3 )  11 CL'.,. L l " ' i  ,CA"". <A<< <" dais *" dC '<,'Y ,P,C YI de L. iinporunir ri, I I  ruiur 0T"rSiir 

Iiir,, 'ocin"< dr 17 "ll'c di. Prramid 
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crr to i~mrnf  moinr abondanle qiu crlln di, &~,,'t d dc la recondc moilii du ~ i i r k ,  m i r  cependant 
,ul/irantr pour nom opprmdrr 60,n,,,nil, vnl 1430, ~'hobillaicnl nor ancêtrcr. Quonl aux 
tcxlr~ conlmporoi~u 18 ropporlO,,l rurturnc de i'liériina iuridiqumrnl con&mrVc rur unc 
gut~fion d'habit, qwlgucr ,,,,, porliniliirrtnmt $ricil cl inrtruclijr, rl ,'il rrt u>ilJFprc 
Jiiitoriqw dc ~ t r  ttmp, recul/l doni lo ~iUiouctttpourrai1 êlre entreme ~ I J R  cxoctrmrnt, C ~ C I I  hien 
nolrr radieuu Puc<lk. 

Lzporl di  l'habit d'hummc,  JIU^ m~ti fualablc de condamnalio~~ dan, la conrcimcr dc;iigcr 
qui rr trorir,aie,,l olorr rn1Crer~ir 4 18 monlrir rigoureux dr~enicurr der loi1 dc l'Egliic, ovoit é1i 
la qiioiiua ,~,,,,,isnritr dc loul k troc41 dc R o m .  L'abandon par ,~eunna de, uilrmrnir dc ion 
icrr ilnit <i,ihzl. Pariiranr ou odwcr~airo, t o u ~  pouriaint n~ tdmoigncr. Elk-mémc n ' a  
rnzr~idi~iiiiil-rlk Ifflukmet~t la rcsponrnbililt, inuoquant un ordrc du Ciel à clk directement 
lrn,iii,iir? Moi, il importail li rci juger dc bien ilabtir l'niliirc vhi l i  à cc iujct, d invoir gur 
11: ~rn,i~/br,nntiun avait i t i  complite, Jeanne n'ayant gardé en fait  d'hnbili quoi pur re,/Ui 

rrappeü son rexc ('1, tandir qu'elk  était emp~ei~ie d'adopter I O Z L ~ ~ J  k~ p a ~ l i e ~  du co~liltimc 
~iiniiiilin m uiagc de ron lempr. Le p~iniipe de la condamnotion était &J lors innlinqrobia 
piiirqu'il IL l~ouunil nuiré qu'clk f l~n i l ,  de la fnçon ln plui ab~oliie, t ronrb~e~~é  In prtsiriplion 
du Druléroni>mc iiilerdiranl allx ,/cmniei de rniétir l u  riêtcmcntr d o  hommcr. L"cit pourq7ioi 
fo i~ tc~ k~ drfférenlei piicer dc la garde-robe de la Pucrlle ion1 énumér$c~ ri complairurnmcnt 
inainti endroits dc ron proch que co7$rirnirnl d'outre port la  récilr dcr chroaiguoirr. Nour 
poriuuni donc ainii rnuoir, norz ~eulcmn~l rovr qt<eller uilurer notre h;roim u t  opporu~ a u  yeux 
de ru co~zlemporaini, niair enr.ore connaître ler partici iachéa de ion habillemmt dont l'iludc icro 
pour rioiu d'un grand intérlt, LI uétemenb de de~roru n'dlant par irr moins indirpminbler à 
rrconrlili~er l0rip~'il r'aç.it dr hnncr à u , ~  corlumi tout ion raractirr. 

Q14quei image1 du qfiiiiziimr iiiile ronl pariicnuci iuiqu'à no11i avec la prétenlion de repri- 
~enlcr ,yeaniic d'Am. Ccr moibumenti de piirc fn?iloiiir ni ILOUI i~roul  d'niiiarii utilil!. Ln 
pl?~porl IC traiirmil dili d rlr, nrliilrr Ir") ~ I I L ~ I C I  />o!i~ iiiioir <o)ii'ti la I ~ z ( c c I I ~ ,  <liipx~ic de  la 
rcitir dri moirdc «IUT, qu'il, ilairnt loiil ri$nlniitr, o u  même niiorll yu'ilr f<~~.rtnt &J. Quaal à 
irllo dc cei r~pré~entalioibr qui sont mun~eerlfment iontfmporainer, lcr conditionr dom leiqttcllc~ 
clleiJuren1 cxPc?~lée~ ne pe~mtllent pai dc leur accorder plvr dc wnjionca. 

La premiirc en dale de crr irnagrr u t  I L ~ I  cariintti~e t~acte d'w11716 ?lume imxpe~tt  n~ 1429, 
nti lriidemain de la diliurance d'oriianr, p<ii +oh yr@ri bo~~puignor~ du pa1inri~n1 dt  1'07i1. 
Lc J C U ~  /nit qzIc jéa7i7ic, tlinbiilic a~ fcminc, y mu?itr8 ici  clmrriï, colilroircmrnt à l'urage dc 
l'ipoquc, ianbie dttioter l'ciprit malwiliatil du driiinnlrr~~ chercho,~l à ridiiulire~ la gnei~iire 
qu'il n'avait d'ailleurr jamair vue. La décence d'al0ri pirmellait hicn é une Jemnie de décour,rir 
ia gorge, trir bas, mai, lui d+~dait dc déuoilcr ra ciierieliiie qu'elle dninit loujoz~rr mainlenir 
ioipei~wmriit cnibiguinie ('1.  Ce rroquii in/onnr ae pcizt donc rien noui app~end~r  dc Iorptct 
utérienr de In Pucelle. 

Il en ~erait nutrcnir7it de ln lapirwrie olkmondc di4 fnuiie d'orléfltu, dp!~ment ronlctnpo- 
railu de Ilolre hiroïne~t T L ~ T ~ J E I L ~ U ~ L ~  507% ~v i i v i c  à Chino7i. ii lei modes d'oulre-Rhin qui lingula- 
riient cette com)~uiilion, l'ilordard et lei ormura qui, doprii l'iiiitoiz, nc dewaic~it par y 
Jp7'er, n'ernpéclmient d'cri f a i ~ e  étatpour une recorirlilutiori uiniicmblabk du voyage de Chinon. 
L'artiib auquel on doit cet intireriaal travail y o dipeint io pcrionnagei ormir ît habilier comme 

( 3 )  Q-chini. Proil', I. 1. p .  33.. 
('1 Srulu,  Srinte "icrgi ri  d n  iiiiainc# dc ramiii oii d'liilmirr r2ir.z ya rug i i c i i i  guclyvrioi% i r c r  >ri  iouirt jeunci 1 i11 i~  

,e ,,,;",ILg< *< "m,,,x. ,CU? c,,< US,",<. 
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il pouvail rn voir chaque jotrr m A1Lmaqncu.m 1430. II o ru l'hrurcu~r idée dr n'y par ,/dm;- 
nircr jrannc, ri binr gu'il r r l  d i s c i k  dt In d i ~ f i n g u r  & rc~compognonr. itx unr In rrconnaii- 
rent dan, Ir cavalier qui II trouvr m tilt du groupi, Irr outra danr celui qui pmtr l'iicndard. 
Cetlr confurion fail  plutil l'ilogc de I'aulcur. Snchonl combien Jeanne tmoil à San aipe~l 
mnicuiin, il a rcrupukurcmrl rcrpcti la nériti sur cc point, L Pmcontrc de tour ICI rucccrieuri. 

Nour trouuonr rnruilc par ordre chronologigue, ni foi1 d'ancienntr imngcr dc la Pz~celle 
qui nour aient èli conrrniic~, unc minialun d'un manuriri1 exicrrli à Arror en rgrr I l ) ,  nOUJ 
la rcprérnilont déjà fiminirie et pnr caidqunl antrairc i la riolili. La orliltei rommen~ent 
à rc préoccuper avant tout de rnonlrcr la /rmmt dnnr Jeanm. Dérormair, plu, de confu~ion 
poiiiblr avec un  Iiomm~. De long* chmtuxjlotlrnt xur iu époukr cf la ariravr o l  agrlmrnlée 
de deux prdmincnccr qtfectotit la forme der ~cinr. D'oi une jcont~c d'Arc iiatoircmenl faiuie, 
et dolinovant cdki  gai ruiuro,rt, pnidant cinq ~ i i r k ~ ,  11~on1 ommc celle-ci conliaire, à re;rie 
nous vduiknt Irr docummtr conltmpuraini. Un continucl molnitendu cxirlrra dèi lori ;nlre 
Jcorin(innc d'Arc el ici portrailiila porthumcr, ceax-ci s'cffor~ant dc Injimiiiiicr oulant que celle 
j l l r  enlraardinaiie ariait mir de roinr à rc doniin l'nppareiicc d'iin iiommc. Ltr tcxtcr lei p1i~1 

nullinitiq~ter ion1 ct l  effet u!io!timrr à q(firmcr icttc loidii,tie pe~~iitanlc dc la Pure!lc en oppo- 
rilion ro?iiplilc auec l'entétimail moi~loiinier dcrptintra rl dci rciilpkurr dc tol~lrr le1 !poqricl a 
partir de la itcondr moilii dzi quinziim iiick. 

DE no, ~ U U T I ,  od l'on I I  ln~gllz uolonlim d'cxactit~d~ hirtorique, nor plu, inu~nl i  arliitri 
ne ion1 poi à l'abri dc ccttc in/lunce/âchei«e, ern quclqsc $orle olaviquc. Lcia p~éoccu,batio~~ 
d'extraire d'un ~ u j ~ t  fimir~iii toute la grà(t d lot il^ la joliexle qu'il ~ompor l~  le5 oztïaitle <i 
,ocr$i~cr la uérili à l'atldliqi'c lorrqi~'i11 etitrrpren>i.ml dc rcconilituer l'oipect de noire l~roüie 
tmtio,inle 0%' muri de ra miriion libérahice. Ilr cntrndenl que k public, au premier coup 
d'ililjeti iilr Irur rel~vrt, ioniprcnnc dc iilitc qu'il o dninnt Ir'i l'imo,qc d'une femme cl ?te i r  

irr$p/irrriiia poi romrnc Ici gcrid di Cliirion de 1499, lcrqucli, vuyottl j'cflnn~ PUlLr lu p r ~ l ~ l i i l ~ / o f ~ ,  
10 iot ip~o~~t~oiail  d'ilrc un garçon cl nr r'apertnioioil dc lcur rnip~irc qri'ou Ion de 10 duiice 
voix dcJëmma 1'). 

Frémie1 n doté i u  11ati~e1 d'une longue chm~lure('1 et Barriai ngiirnrtllé In lienlzr de 
chniezix lui caciionl la nuque en moniivr de chignon (0. Ln Jca7cze d'Arc de Duboii, éligante 
el F~ i i l c ,  rc rapprocherait dauonlagr dc la vdriti ii clle n'itait coifie d'une iolnde don1 !c 
type ne ie renconlrr pal à l ' é p o q ~ ~  de not~c  hiroïnc (5).  Et lor~que nous qiiillons ce, ~ior~~niléi 
(le l'art pour dcxendr~ parmi kj artirter dr iecond et de lruiriimr ordrc, journiiiaurr iiabiltuli 
<le rior igliiu,  no^ auon, k regret d'y conjtatt~ qu'à ,<il ,b/l)liqu~ verldfimil~in i'~;or~tc un 
inolenconlreux jupon. 

@AL pcintrci et I C I L ~ ~ ~ L M I  m prmnrnt l a ,  porli Pour reprdin~ter Jeanne d'Ar6 aucc taule 
l'exoctilude poaibk dan, k ,  dzffdrenter phaier de JOfL exirleticc gui s'icouürenl de ruil depar1 da 
Vouiouleiiri au jour de ron martyre 161, i l f au t  d'abord ai/aire un garçon. 

Eii ir riétanl en hamrnc, ionr conrenier k moindrci~c~lip~ dc coiffu~e 011 poruï~ rayptiont ù? 

(i! titb!. i i i t . ,  r,. >l&,G, Id. in> verso. 
[., < cc,.; ?"i iipprorhiii pour 1% prrmiLrr ["Y croyait mur d l h d  "iuii "" jrvnr piincc d i  1i mri3on royal. dr  

rr:,scc .. (L, p,ir.;l dl  ?-..SU D.,' pi, un ri&, ir xix. ,*a. p. 7.1 
( 3 )  ii ..i'i. trais J.."". CA,' ." duri lu cizu* d. c. uu,pur d. d~",. La imporuni. r i t  h rixiur iqurllir 

Liirn 'annur dr la p1.r. *S. Pynmidor, P l r i  
(4, "...a>>-, -.mu * bkaç ri Ir, miu, Li&", k ,unnt &A.. de Bir,i3, r i ,  i Bani.rou.i. p r i i  da no".". Lilr or ic  un 

"'Tage rrmirquibl. d'iipr.n;on i Ii foir iocrgiqur r i  j"*<"il~. 
( $ 1  La ,iiiur dePaul  Dubaiidiuihcri 6ncrisr~l inïyuc i i l h o u r r u i u r b t ~ ~ ~ ~ . ~ l r i ~ d ~ b  pii<rSaiiir.hu$urin a Psrir. Unr c(piiquc 

d.'riirar""rriuiiniriiu,."i~m.nip..ïrri.,~L;mi, rnili." d r i b r m b i r d . ~ n r ,  dar*I ir , imi  ..,,. ia,ir dr bziidir, d'0"iri~Rhiii. 
(61 On ni I i  ririt hsliili6c cn [cmm< quc p o u  6". m r o k  au %uppli.e, i Rourn. sur h place du Vicux-hlrichi. 
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, / < ~ I I U K  ('1, i ' h iu~ ï~ tc  < I I V ~ ~  Piuu litil Privtcijii~l dl, /((irc or~blicr 1011 J C X I  61 iI ' l loii(>~~r airisi b i i l ï  
tiiizl~iri!ilr ~i ruti cgciid dc l'cipril ilr JLJ ~o>,ipug~toiu. 
Proicriuonr dutzc d o  f u t u ~ e i  imager d t  la iainlr ni gucrriirc 16, Iongr c/in,rilx, 161 ,jupo,ir, 

br lun~iicr robe1 Jënrlir6r drlc c i l d  polir I r i i ~ i r r  rwir ki jurribc. l h j r i l r  11gcrr uir. Btrlcr cniididrr 
pcuiicnl ic i i l~  lrouucr leur roniplc a tour cc1 traiialir piri ?ic ~ariraictit ralir/airr l a  nolurii  
~lriclcmeril rourie~irer dr i ~ i r i l i .  Urirfrmtna habilldg cri llommc, mai, doat In chnrclrirr LI la 
co!~/>c pnrlirtiiiirc d u  r~!lc!iirrilr lrriiitiirril li irxr pcul dlrc ,i J I ,  p1,lcc 'tir In ~rir ic  d'!in lli<'dLrc; 
cllc ILC i's11 )BI roril Irr riuûiu <I'ir>i lrsiplr. 

Rr~pzclliirluri~ la uuluiiil dc la snifilc cl lairronr-la in gurion. Lcr prrrriirrr orguniral~urr dc /a  
proruiioii co1ntninioruiiv6 dc la dilairo?icc d'OrlPnnr, qui,  eux, auaient connu la P>iielIc, 
donnaiml choque année le rile de ccllc-ri à un loul j ruw  harnmc. Ilr nvnimt  comprii qu'aiiiii,ic 
Oriia7zaiit, ~i uaillatilr nit-elic ele, n 'a~irai t  jarnoir coriiriiti à ~ O ~ L I I L T  P ~ ~ I U ~ J I I I C  j~ i rqu ' i  muliler 
ra ihei~elurr  clo on la rliigrnciei~ic mu& m a i n ~ l i i ~ C d e  l'!poqzic, ainii que l'avait f a i t  Jenni~r 
(I'Arr, el, a O T ~ ~ U I I I ,  peiidaril plrir ilr lroir i i i i l c~ ;  >iolre g rurr i i~c , /u t  luujourr repprPsailic par 
titi puceau dntu la céreoioiiic di' S ~ n i z i .  

A CL &?a>id lorl dc/irniniirr Jta~i7~c d'Arc qu'on1 oirorc, ou riiiplirii dei lmtcr, b nrtctei 
loriqu'ilr prilt~ulenl ILOUJ la rnoritre~ a u  couri de ia niiiiiori, r ' a j o ~ ~ t c  tinr ~rieiire tolil <i j u i t  
i i ~ r r f l ~ a ! i t r  <Ici moder de 1071 tcrnji .  Le ilcJ&~l ut ~ t ~ r t o ~ t  ieniihic ciier rcidx d'eiilri ctix qiii 
ohlreprefi?ie?~t de relra~er le1 ~ $ > I C ~ L ~ C I  ri-è~ze, de l'ipop6e de 1429, dan, I e i q r ~ d l t ~ J ~ t t r e  I'hiiohie 
or' milieu d ' n l ~ t r e ~  perronnop.  No261 viou~ ~ffo~ieroni  dmii ce J ~ U T C  de rmnidier à ri,u i&moranie 
que Ici impr tc i~ io~u  d i e ~  ,aombraiici l a c i ~ > ~ o  der hiiloircr du cortume acturlleoient cïirtiiiitc~ 
n'or11 j n i l , i i ~ i q u ' i  pd~e111  qt~'m~trtle,i ir.  

NOUJ demo~llrtroni d o w  d'abord que la P ? L c ~ / L ,  loin d'avoir adopti Ici tenuci r),+iiilt~ duiii 
o n  l'nffrlble trop ioziueiil, i'ilait t u i ~ t  simplenient c o n t e n ~ e  dc raittir 18, hahiti da hommci de 102i 

tentp~.  Noar i io i~r  oppiiqiurorlr e ~ ~ l u i l e  à déclire le, f o r m u  diverirr qu'a ffeitait  le coiliimr nini- 

i i ~ l i ~ c ,  toril ciriil qiic rnili tnin, a L'époqitc dr 3 , ~ n e  d'Arc nucc l'ripoir gac, ma ~ci~icmciit  lm 
artiitri, mail olcorc ler o r ,~a?~ i ia t cur~  j u l u r i  dc/Llei et <Ir ipccta<lei n t  ion hoiiiieur occucilleni,at 
Jauorabkmcnl notrc étude. Elle leur mpowro, a l'aide d'une iconog~aphie oulhrntiquc, oppiiyic 
d: palrorzr pnlicrnmait reroiiititiiér, ler i,éritnbier modcr  r ri lie^ ~ E I L  1430, ~ n r ~ i  Lî ~ o > m a i ~ ~ < i n c ~  
daqtzedb lei p l i ~ i  brilinnlr corti~er ayaizl Io pidtc~ilion d t  repré~n~ler  la Pucelk ct ion entoz~rnyc 
iirpuurro?~t jarnnir dé)fiiicr lc niueaii d'nt6 pu&il de$U de &pi iernei~t i  f a a t n i ~ i ~ t c r .  

N o 1  reiherihuont ~ ~ ~ p ~ i i z r i p a l e r ~ ~ ~ ~ ~ t p o u r  objcl d 'é tudi t~  l a ~ a i n l e  dnnirer nipe~lrde chcualicr. 
Noiu ~ C ~ U I I U ~ O I L I  cepe7~datztnnui déiirllire~rer dii I o ~ t l ~ r n ~  d~ronrex t  qu'z'?~ ordre d u  Ciel lui niioil 

f a i l  aba?~do?ii~er nu  diblit de ru mirrion et qtl'elle h a i t  repreridre nux dernier1 niomrnti iic 
i n  courle rt gluricurc exirle~ice. 01 Irou?~trn donc à 1nJn d~ ce livre cn quoi du t  ~oniister,  1e1oii 
iiour, Lî teviuc de j'eocn,i~ic ro~iduilc nii hùchrr. Lcr d;taili doru icxqtaeli $tour oilrotii <i cc rujtt i i i ,  

lcr uitciiie~~lr qiii I l ~ h ~ i t  iilorl le p a r t n p  d u  feriiiiici de co>idilion riiodt~lrprnnrllrosI dc ~ r J i i i i i  
r~~ieidéeiirniieni6labledu cuiturne depayiannr queportait 1'liumbL Jmnuctlr àDomrtmy, i<iriqlie, 
Prii d6 l'iglire, danni le jnrdin de sonpère,  PI I 4 i x  l'uJIP~/aie?~t at i  JECOZLTJ de 10 FICIICC enunhic. 

('1 ' Xiliii .upri co ipu ivvm rrliquindo quod srruni irmioium appiobct sus dcmoiiiirri pritir iiriur ridini "mi"" 'O"L"'" .d b ~ l i n c i  III", dilli"'li"".", Si (Q,iidl.iil, Pi#'<,, c. I. p. , l , . )  

I N T R O D U C T I O N  

TÉMOIGNAGES 

ATTESTANT L A  T E N U E  EXCLUSIVEblENT MASCULINE 

D E  L A  PUCELLE PENDANT SA MISSlON 

m a x e  prit I'iiabit d'homme, à Vaucouleurs, lors de soi1 départ pour Chinon, J vers b 6 n  de ié,vrier elle lc conserva jurqn'nu soir de siin abjuration. le 

2q mai 1.43 i ,  c est-&-dire pendant plus de vingt-sept mois. 
Déjà, quelques jours avant de quitter définitivement la petite cite française 

confiee à ia p r d e  de Robert de Baudricourt, la Pucelle s'&tait servie de vêtements 
einpruntés à son cousin Laxart pour chevaucher en sa compagnie jusqu'a Saint- 
Nicolas, d'où un sauf-conduit l'avait amenée à Nancy, auprès du vieux duc de LOI.- 
raine qui désirait la connaître. Enfin, le 23 février, commençant sa mission, elle 
sortait de Vaucouleurs par la porte de France, revêtue d u  costume masculin qu'elle 
devait à la gbnérosité des habitants de cette ville. 

Nous extrayoiis des dépositious des temoins au procès de réhabilitation lcs 
passages suivants touchant ces faits. 

l)un*tio L ~ x ~ n r .  - « Une fois qu'elle vit que Robert (de Baudricourt) n'était 
pas disposé à la faire mener vers le dauphin, Jeannette prit des habits à moi et me 
dit qu'elle voulait p r t i r .  Elle partit, et je la conduisis jusqu'à Saint-Nicolas. De là, 
érant rnunic d'un sauf-conduit, elle fut amen& auprès du seigneur Charles, duc de 
Lorraine. Le duc la vit, lui parla et lui donna quaüe francs qu'elle me monrra. 

Jeannette, éranr revenue à Vaucouleurs, les habitants de cette ville lui achetèrent 
des vêtemenrs d'homme, der chausses, des houseaux et tout ce qui lui etait neces- 
saire l.1 (vestes Iiomiiiis, calceameiira, ocreas et sibi necessaria) ('1. > 

Hzxni LE Kourn, clier qu i  , j t o~ i i i c  / o p  prndaial~t ion iéjour a Vnucouleiiri. - s ~ u a i i d  
Teaiine vint à norre maison, elle portait une robe rouge (erat induta veste mulieris 



rubea). On lui donna un vêtement d'homme, des chausses, tout un équipement, et, 
montée sur un cheval, elle fnt conduite au lieu où était le dauphin parJean de Metz, 
Bertrand de Poulengy, Colet de Vienne, Richard i'archer et les deux serviteurs de 
Jean et de Bertrand. Je les vis partir tous les six et Jeanne avec eux 1.). a 

CA THE RI NE,^^^^^ du prdcddent. - <Alors (après la visite de Jeanne au duc de 
Lorraine),les habitants du village lui firent faire une robe,des chausses, des houseaux, 
des éperons, une épée et tout un équipement (tunicam l'), caligas, ocreas('), calcaria, 
ensem et similia) ..... Je la vis monter à cheval pour s'en aller (4). D 

JEAN DE hlmz.  - « Quand je vis Jeanne pour la première fois, elle portait une 
robe pauvre e t  usée, de couleur rouge ... J e  lui demandai encore si clle voulait faire 
chemin avec ses vêtements de femme. Elle me répandit : x Je prendrai volontiers 
habit d'homme. » Pour lors, je lui donnai les vêremenü et la chaussure d'un de mer 
hommes. Ensuite les gens de Vaucouleurs lui firent faire une robe d'homme, der 
chausses, des houseaux, tout l'équipement nécessaire, et lui donnèrent un cheval 
qui coîita seize francs ou à peu près ... En route, Bertrand et moi, nous reposions 
chaque i i ~ i i r  avec elle. Jeanne dormait à côté de moi, serrée dans son gippon e l  

g-ai-dant ses cliaussen (su0 gippono et caligis vaginatis induta) 1'). 

B ~ n r n i h o  DE Pou~rscv .  - c Cependant Jean de Metz et moi nous fimes tant, 
avec l'aide d'autres gensde Vaucouleurs, que Jeanne quitta ses vêtements de femme 
qui étaient de couleur rouge et que nous lui procurâmes une robe et des vêtements 
d'homme, des éperons, des houseaux, une épée et tout ce qui s'en suit, ainsi qu'un 
cheval. Puis, moi Bertrand, avec Jean de Metz, son servant Julien et Jean  de Hane- 
court mon servant, accompagnés de Colet de Vienne et de Richard i';irclier, nous 
nous mimes en route pour aller trouver le dauphin. 

La première journée de notre voyage, craignant d'être pris par les Bourguignons 
et par les Anglais, nous marchâmes toute la nuit. Les nuits suivantes, leanne rou- 
chait à nos côths près de Jean de Metz et de moi, toute habillée sous sa couverture, 

, > l  ,. rsbxc, ?,#ES *< , ~ A ~ b , ( < < d 6 * " ,  t. 1, 7. .*O, . a , .  
("1 J. Fabre !"ccrp,&tc ,""ce PX? t""q"*. M a i  ce =or l*~i" dc"a<s avsir 6,s ""p,a,4 pst le ~ ~ ~ " c c c u ,  du prac &, e" ,a,,g "< 

i r i i i i e  pour b trimr irriiiri. rab&, ni aucun V~rrmrnl d'urrg. rounii, n'iirii diii">"*i rvoiqu. i cri* 6puqur. Aur.i n'liniiuii, 
~ ~ Y Y L  PII  a ILIIIYI~I pi ,  r ~ d i  IC =DL ~ U Z I .  qui igurc dill. IC L C L ~ C  laiin dei d(poiition3 dr  ~ i i ~ ~ ~ r i o ~  ~r RS>C, dr airrnnd di 
Iriig?. Ir ir-c iadr s'appliquait iuuni  > V M i r  &% h o ~ n m i l  -u'i der iimmrs. 

131 ,~ .  i.a= r,,dmi,=.>- ,,,,iir. ocru .. CUCC ripnih. ticin guiur. ,S~~L&~.. b<.ii lis ru sg., pi.. irrenr 
s\osr et* portic3 ~ ~ ' 1 " ~ i " ~ ~ " ~ ~ ~ t  par I c T  pcy~="s <t LC bas PC"PLC. 0" Li, ja"m! 8s" &#",p" d' 'ne,", 1, &CC d< , ,3 ,  : 
' C~'"".L"". iT.I"I d i  IYYYEI ,  p"iEllrcr .n Ir"" j.rnbi., uiig fouiil rixnrun i n  1.urmsin. . /Miiiu"d Cr Po",ad*i r III. y .  > C S '  
x.a~iai#, zu c h i p i t r ~  18 du jiwr. I V  de saL, F . ~ ~ ~ s Y I ~ .  <Y,, hpillilrivita .iSmwmi coriuiu. icic. ,,,,,,., d: 
'~fililr. ut,. yrnou.r= r i  unr vrpc i l a  CY"i'"" B .  Di", I'.nri.n ,mg.$. I"i,~i', un p i l r i " '  cuit un i"~"diS.t ( l i i i rr ,  i,.,.. Y"  
Cuirrri. Lrs rnunurii.oo du qui"i,imi .i&.l. nous monmni crenii,imtoi lei ixrgcn. 1" pruurri r i  Iiuuroup d i  pzpinr r1iiu,ie, B 
g,ifCrc#, OiIu  d t  gralsr toiIr CI mainlcnuil .II dsur cndlYiU par dei cordons cn Eqon dc jincti;ni. roui i. genou ci rn bar de 1' 
jamlic. C I  n . ~  rcitrinrrncnr pri Li rr i rr  rluusrvir donc lu Iirbiirnii dr Vrurouliuri 5 = x i i I i w i  noms horoinr. I r r  guer.t. dc 
.mn.~ii n' t~ l i~r .  y*, biirr pour moovri chaial. Auri; dov~rbon Jcrnnc dr houru".. wu,< ciu.um d.ll0" p.opri une 
. n , v ~ ~ ~ a i ~ ,  c i  ~orrripaiidr.~ s noi boiirr modrriiir. comme r*ir+ci. ~ E I  I ~ ~ Y ~ Y =  imirnr IOU~OY.I d E  ~i.d. yu'oii I. 
Virm plu8 loin. r i  voils pavrquai il n'*sr qucrcion dr 8ouliris dini sixune dri cinq d&poiicions du pmris de r:liibiliiiiion inii.iil di 
I'6yuipimcni dr II Y u c c l l ~  rn rue d l  soli ueyisr 1 Cliinoii. S i  1. ridiircui du piadi rn liiiii s midiiii burnu par oiir., c'cri qui Lr< 
Ruinziiii, iwiorrnr rurigr AC' boii~i. ~'.">irni yri d. moi dniil ,<Ur ,ansur pour npri,ntr ir "0" *r r,,ruuurn. L CC,> ,i 
""mi que I c  r l i l i io inc cru d i i t i u r i .  ruyucl lnii incarnb8 tc roio dr  rrdigcrI'lrr. dlrcuuii<in en isiY, roiuprrnrni L.iniuiiilriirc du J ::, 
"'mi o.rr., y %"iii r,auir u1ui d iruillr. ( o r r r u  S." iiovvlli. stortir1 m.,gri S. 1.linirz dovlrvv p a r  di.ignrr b bot= d. r.r.li.. 
*on(. pr, Ir Puiril.. 

I r ]  1. fzbm. Pior>r i rsidi i i<di l i .  <. 1, p. 5 7 4 .  

151 (id.. P. S V ,  128. - Quirlirnt. miri, i. Ir .  p. 435. - Lcr rhrpiiru qui " o u  ronvrmns phi lo in au ~ i p y o ~  
~ I ~ d w s c z  rcrani comprendre rrrlr icmuc dr Jvnnr  d'Arc lorsyu'cllc <uuclrir. ~ u i v ~ ~ i  I'czprciiion du dur d'Alcn(un. a ii,oliUadr. 

ai,ec ses cliausses bien attachkes (ipsa tamen induta suo lodice et caligis suis ligulala 
et lirmata) ('). P 

voici maintenant ce que rapporte sur les mêmes faits la Chronique dc lo Pucrlk, 
attribuée à Guillaume Cousinot, conseiller au Parlement, chancelier du duc d'Orléans 
et contemporain de Jeanne d'Arc. 

« Elle pressoit tousjours instamment ledict capitaine (Baudricourt) qu'il l'envoyast 
vers le roy; et luy fist avoir habillemens d'homme, et c h e l  et compaignons a la 
candiiire; et entre autres choses luy dist : a En nom Dieu, vous mettez trop a 

... B Et estoit ledict capitaine en p a n d  pensee qu'il en feroit; si delihen 
ei ~onclud  qu'il I'envoyeroit; et luy fist faire robe et chaperon a homme, gippon, 
cli;iusses a attacher, houseaux et esperons, et luy bailla un cheval et un varlee, puis 
oi-donna a deux gentilshommes du pays de Champaigne qu'ils la voulussent 
conduire : l'un des gentilshommes nomme Jean de Metz, et Vautre Bertrand de 
Pclorige ('). > 

A son deuxième interrogatoire, dans la chambre de parement du château de 
Itouen, le 2 2  ikvrier ,431, Jeanne déclare elle-même qu'à son départ de Vaucouleurs, 
clle &lait en habit d'lioinme et portait une épée que lui avait donnée Robert de 
ll;iiidricourl, sans autres armes 13). 

Le 8 mars iqzg, deux jours après son arrivée à Chinon, la Pucelle fut introduite 
dans la grande salle du château par le comte de Vendôme (4). C'émit le soir, a la 
Irimière des torches. D'après la relation contemporaine du greffier de la RocheUe, 
« Elle avoit pourpoint noir, chausses estachees, robbe courte de gros gris noir, 
cliçvciix ronds et noirs et un chappeau noir sur la teste. a La chronique, très posté- 
iicure de Mathieu Thoinassin, puisqu'elle fut $crite sous Louis XI, rapporte qu'à 
soii entrée dans la salle de Chinon, Jeanne c avoit courts les cheveulx et u n  
ciiapperon de layne sur la teste et portoit petits draps ('1 comme les hommes, de 
hien simple manière. i\ Ainsi, le premier de ces témoignages parle d'un chapeau où 
Ir secorid mentionne un chaperon, coiffure route différente. Bien qu'il semble tout 
*abord qu'on doive accorder plus de confiance à la relation contemporaine qu'à ia 
clironique de Thamassin, c'est cependant à cette dernière qu'il convient de donner 
crbance. Cii troisième témoignage, le moins suspect et le plus précieux de tous, 
celui de l'héroïne elle-même, affirme qu'à Chinon, en présence du roi, elle x ne 
ngenouila et aulm son chaperon D. 

L';issistance, très nombreuse, fur surprise. Beaucoup prenaient Jeanne pour un 
bmrpn (7). Les autres s'étonnaient de cette chevelure taillée en rond sur la tête 
d'une pucelle. Le diable, avair-on dit, danse sur les cheveux des femmes donila tête 
n'est pas voilée (9). Si Jeanne n'était pas un garçon qu'était-elle donc? R Les femmes 

[El quirhcrrr. Yivrci r.  1. p. i.l [Minute du gmfficr Manchon). 
( i l  voir L. *po,iiiaa d. ,on h,q".rrl ( J .  ixbir. KWl ir riiibdiii>im. I. 1. p. n i , )  
[ R i  Rcbtion du rrr6rr dc la Rahrllr drnl P a u  ioUi.. c. IV.  a. 116. 



de .out âge et de toute condition, dit trèsjuîtement Anatole France, prenaient grand 
soin de tirer leurs cheveux sous le hennin, la coiffe, le voile, de manière qu'il ii'en 
passât pas u n  iil. Et cette crinière libre sur une tête féminine était paur le temps une 
chose étrange (1) ». 

Cette couiume, ne permettant qu'aux hommes de montrer leurs clicveux, régnait 
également dans les campagnes. Les miniatures de  cette époque iious font voir les 
paysannes c a c h n t  leur cheveliirc, soit sous des chaperons, soit sous des coiffes de 
liiigeric, et, comme les toiitçs jeunes filles, seules, éuieiii affranchies de cette règle, 
il est ii croire que, dans Ics dei-iiiers temps de son séjour à Domrémy, la pieuse 
leaiinctie Lie se montrait pas autrement, dcvarit les bêtes des cliamps et les oiseaux 
dit ciçl, que 1" tête col-rectemciit cmbég~iinéc. 

i 
l 

l';iiidis qu'elle sCjoiirii:iit i Cliiiioii, au clidteau du Coudray, où le roi lui avait 
iissigiié i i i i  layemeiit, des pcrsoiiiies dc graiid é ~ a t  viiireiit peiidaiit plusieurs jours 
s'eiiiicteiiir avec elle. Elles la trouvèreiir habillée en garçon ('). 

A I'oitiei-s, chez maître Jeaii  Rabateau, n elle estoit tousjours en Iiabit d'homme 
iiy n'en vouloit autre vestir » 

n l.cs doctci~rs firciit objcctioli siii- cc qu'cllc ;iv;iit rejeté tout vêtcmeiit de feinme 
et Fair raillcr ses clieveux eii rond, à la Eaçoii des jouuei~ceaux. Or il est écrit : a Une 
feriirne iie prendra point un liabit d'iromme, et uii homme ne prendra point un 
Iiabit de fcinme; car celui qui le fait est abominable devaiit Dieu (Deutér. xxrt, 5 . )  
Le coiicile de Gangres, tenu sous lc règne de Valens, avait frappé d'anatliéme les 
fcinmçs qui s'liabillaieiit en hommes et se roupaiei~t les clicveux (4). Mais il iiiiportait 
de considérer que ce qui était aborniiiabie à Dieu ce n'était pas le dehors, c'était le 
dedans; ce n'était point l'habit, c'était le mauvais dessein qui le faisait preiidre. Lrs 
1'61-es de Gniigres ii'avaieiit coiidarniié que Ics feinmcs qiii s'liabillnient en  Iiommcs 
et se couli;iiciit ICS Ç I I ~ V Ç U X  SOUS p~C~c' i te  de vie ascé~ique. LiEglisc approuvait depuis 
lors que les religieuses coupassent leurs clieveux. Plusieurs saiiites, inspirées par un 
mouvcmcrit extraordinaire du  Saint-Esprit, avaient cache leur sexe sous des liabitç 
virils. O n  gardait à Saint-Jean-des-Bois, près Compiègne, la  chisse de sainte 
Eupliroïiiie d'Alexandrie, qui avait vécu trente-huit ans sous l'habit d'liornme dans 
le couvent de i'abbé Tl16odose 1'). Pour ces raisoiis et sur ces exemples, les docteurs 
peiisèreiit : l'iiisque Jeaiiiie prit cet Iidbir iioii point pour offenser la pudeur d'autrui, 
mais pour garder la sienne, iie trouvons pas à mal ce qui a été fait pour le bien, et 
ne condamnons point un acte que la pureté des intentions justifie B 

Lors de la venue de la Pucelle à Chinon, on  avait douté si elle était fille ou 
g a r p n ,  tant à cause de ses cheveux qu'en raison de son costume, et l'on avait pu  
craindre «q~i 'e l le  ne fût uiie illusion en semblance de femme, produite par l'art des 
demons, ce que les savants lie pensaient pas iinpossible ( 7 ) .  » L'examen de Jeanne à 
Chinon, et sa visite, à Poitiers, par la reine de Sicile, les damer de Trèves et de 

[.] vit d< >*D"C d'A,&, K. 1, p. .g4 ,  >g5 .  
1 JCM I L  a ,  t, 1, p. 6 .  C o  1 ,  p. A i i r t o l c  France, Vkd i  Jrrnlr i l d a .  i. I,  p. aoo. loi. 
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Gaucourt rassurèrent tant soit peu les timorés ('). Son aumônier, jean Parquerel, 
dépose ainsi à ce sujet : a II m'a été dit que, quand elle vint au roi, Jeanne fut 
visitée à deux reprises par des femmes. O n  voulait savoir ce qu'il en était d'elle, si 
elle érait homme ou femme ... Elle fut trouvee femmel'l. B 

De tout ce qui précède il reste acquis que, depuis Vaucouleurs jusqu'au moment 
fut organisée sa maison sur le pied de celle d'un chef de guerre, la Pucelle, 

et habillée en homme, très simplement, a u  point d'illusionner sur son sexe 
qui la voyaient pour la première fois, porrait chaperon, chausses, robe et 

g i l > p o ~ ,  heuses éperonnées pour chevaucher et épée pour faire la route. 11 faut 
~~éceïsairemeiit ajouter à cette éiiumération la cliemise et les braies, qu'à I'exceptioii 
<le hliichieu Thornassin, tous les chroniqueurs o n t  pasdes sous silence, ces parties 
<lu vi.remeiit se trouvant généralement cachées du temps de Jeanne d'Al-c, mais 
< , L I ' O L L ~  ~péc i f i é~s  deux documents d u  procès de condamnation W. 

11 cst probable que notre héroïne, avec peu ou  point d'habits de i-ecliange, dut 
coiiserver à Chinon et à Poitiers la mise simple qu'elle avait revêtue en quituiit les 
iniirclies de Loiraiiie paur  venir en pays de France. 

Ayiiit eiiliii vaincu les hésitations du roi et triomplié des objections des exiiliii- 
i>.iiçiirs de l'oitirrs, oii se décide à la considérer comme envoyée du  Ciel, et l'humble 
In),saaiiiie de dix-sept ans est élevée au rang de chef de guerre. II lui sera pcrinis de 
I > ~ n d r e  la tête du  convoi de ravitaillement qu'on se propose de faire pénétrer dans 
lcr iniirs d'Orl&aris assiégé, où  bientUt, d'une manière éclatante et tnerveilleuse, elle 
v:i pouvoir montrer le signe de sa mission. San iiouvel état l'oblige iiaturcllemeiit à 
iiii complet changement de costume. 

D'après la déposition de Louis de Coutes, son ancien page, elle n'aurait été 
;ii-inée et équipée eii chevalier qu'à Tours. o Ilurant le séjour de Jeaiiiie Tour*, 
<lit-il, le roi lui lit faire une armure compléte et lui donna une maisoii rniliuirei~l. 7, 

1.3 Clironique de Cousinot prétend que la Pucelle fut armée dès Poitiers. x Elle 
f ~ i t  armée et montée à Poitiers, rapporte ce document; puis s'en partir, et eii clievnu- 
cliaiit, portait aussi gentilment son harnois que si elle n'eust faict autre chose tout 
le temps de sa vie ('1. » 

Eii ,495, u n  vieillard de cette derniCre villc aurait raconté P Jean Bouchet, auteur 
cles AnnoIo d'ilquilainc, qu'il se rappelait avoir vu la Pucelle monter A cheval route 
armée à blailc pour aller à et il montrait, au coin de la rue Saint-Etienne, 
1.1 pierre dont clle s'était aidée pour se mettre en selle. Ce souueiiir, qui semble 
corroborer le fait de l'armement de Jeanne à Poitiers, peut cependant s'expliquer 
d'une autre manière. N'est-il pas admissible en effet qu'avant de posséder le harnais ,'. , ioige a Tours exprès pour elle, l'héroïne se soit habituée au port de l'armure, eii 

i-e>-i-tant de temps à autre un adoubement d'emprunt? Toujours est-il q u e ,  dks 
Chiiioii, elle s'exerçait parfois au maniemeiit diflicile de la lance à cheval, ainsi 
qu'en témoigne le passage suivant de la déposition du duc d'Alençon : a Ce même 

i ~ l  Qi'herri, *#'<S. i .  III, p. ,os. 
(11 J. h h i i .  Riiirii'rli.bii ,,.th ., c. 1, p. ..,. 
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jour, le roi étant ailé à la promenade, Jeanne f i t  en sa présence une 
lance en main. Ayant vu comme elle avait bonne mine à courir et  à 

la lance, je lui lis don d'un cheval ci). 2 

Entre le témoignage de Louis de Coutes déclarant que la Pucelle ne fut armée 
qu'à Tours, et celui de Cousinot rapportant que sori équipement de 

lui fut  donné des Poitiers, il parnit preférable de se rallier au premier, d'autant plus que 
les comptes d'Hémon Raguier trésorier de France Tours, meiitioniient à la date 
d'avril 1429 une armure et deux enseignes confectionnées dans cette ville pour 
notre héroine W. 

C'est donc à Tours, où fut organisée la maison de Jeanne, chef de bataille, 
comprenanr maitre d'hôtel, chapelain, clerc, pages,  héraut^, trompettes, varlets et 
quelques lances, qu'on lui forgea sur mesure, un harnais blanc de cent livres tournois, 
qu'on lui peignit deux enseignes de guerre et qu'on dur lui fournir sa première 
garde-robe de chevalier. Citons à ce propos l'extrait suivant de la déposition de Jean 
d'Aulon, son maître d'hôtel : c< Dit aussi que pour la seureté de son corps, ledit 
seigneiir (le roi) feist faire à ladicte Pucelle harnois tout propre (c'est-A-dire su r  
mesure) pour son dit corps, et, ce fait, luy ordonna certaine quantité de geiis 
d'armes pour icelle et ceulx de sa dicte compaignie mener et conduire seurernent ai, 
lieu d'Orléans Pi. B 

Aiicuii tcxie ii'i~idique qu'a ce moment on lui lit faire des vêtemerits eii rapport 
avec sa iiouveile situation, mais il semble de toute évidence que le roi, en la gratiliaiit 
d'un harnais de guerre, dût lui donner en même temps de quoi se vêtir selon 1" 
rang de chevalier, capitaine de gens d'armes, qu'elle allait occuper dksarmais. 
L'armure. lourde rr genarite Cr), avec laquelle certains mouvements de bran étaieiit 
impossibles, ne se mettait qu'eii campagric. Mais, d;i,is I'iritçrv;ille de deux empiiscu 
il':~rnies, assauts oii reiicoiiircs, i l  y . ~ v ~ i t  . ' so~iveiit des phriodes de plusieurs jours, 
l~.irluis dr plus d 'un  mois, prndarit lesquelles, par suite des circonstances, on se trou- 
vait dans I'ohligation de cesser de guerroyer. Ainsi, après la délivrance d'Orléans, le 
9 mai 1429, la Pucelle rentre à Blois, y reste trois jours, va en passer dix Q TOU=$. 
De là, elle gagne Loches où elle demeure deux semaines, ensuite Selles, puis r e ~ e n t  
à Orleans, qu'elle quitte pour dler attaquer Jargeau, le i t juin. Elle est donc, sans 
batailler, $us d'un inois pcnd:iiit Icqi~el oii rie dut l'apercevoir rii armure qu'eii 
route, dttiis ses deplacemeiils d'uii lieu i uii autre ('1. C'est ainsi que  les jeunes de 
Laval la virelit a Selles, partant pour Romorantin, toute armée à blanc, sauf la tête. 

plus tard, la fin de septembre, lorsqu'après i'échec sur Pans, Charles liceticié 
son armée à Gien, nous voyons Jeanne faire un long s6jour à Bourges, cher 
Régnier de Bouligny. Il est bien certain que, pendant les trois semaines qu'elle 
passa dans ce logis, elle ne revêtit aucune armure pour aller soit aux oftices, soit aux 
étuves, et mener la vie bourgeoise de son hôtesse, la bonne MargueriteLaTouroulde. 

* . ~~~. 
(i).. Ellr riirriuilioil uurjourr rrmEr dr uiuich yieirr. Cr ru Iilliillrmrnl dr  p c r i r ,  rumalou plvr 

rrpivinc dr gucrrc 7 fuir. . ( U i o n y u  d l  b hcri&. ).>rl). 

E ~ ,  janvier, elle se retrouve à Orléans, oh elle assiste, le ig, B un banquet donne 
son honneur par la municipalité orleanaise Il faudrait une imagination ~ l u s  

fantaisiste que rnisonnable pour se figurer la Pucelle assise A ce festin, enfermCe 
dans une armure de vingt kilolos. Enfin elle djoume, durant presque tout l e  

,,js de mars =hez la Tr4moille, auprès du roi, au château de Sully; l à  encore, 
aucuiie raison pour elle de se mettre en armes, mais beaucoup au contraire de 

les &hes habits que ses juges de Rouen lui reprocheront plus tard d'avoir 
llOnés. ~ o ~ t  cela fait encore un intervalle de sir mois, interrompu seulement par la 
,,,-ise de Saint-Pierre le Moûtier et l'attaque de la Chante, pendant lequel Jeanne reste 
sans batailler. 

x ~ ~ t ~ i r  tousjours armée ou autrement en habit d'omme D, rapporte Jean 
Charrier c if), qui néglige de nous apprendre si, dans ce dernier cas, la tnise de 
I'Iiiroïne était simple ou luxueuse. D'autres témoignages plus explicites vieiirieiil 
Iicureuremeiit nous fixer sur ce point. 

A l'occasio,i de la de Jargeau, les conseillers du duc Charles, prisoniiier 

~ , , ~ l ~ i ~  depuis quatorze ans, donnèrent Jeanne une robe de fille Bruxelles 
,,rrineille et  u,,e buque verte, deux vêtements semés des orties de la devise 

<iiic:ile('). 
Er estoit déiarmee, dit la Chroniqvc de, Cordclierr, s'avoit elle estat et 

~ , ; ,b i~  de sollers lachiés dehors piet, pourpoint et cauci1eS jusles et 

iii,: cliapelet sur le tieste ; et portoit très nobles habis de draps d'or e t  de soie 
l>icn iiittrks ('1. 3 

~ ~ î , , s  son ~ i , ~ ~ ~ i ~ ~  der Damer, Martin Le Franc, qui &rivait en 1440, rhume 
;tii,si lc costume de la Pucelle : 

Chspyiau de faulrre elle porroir 
Heuque frappée et  robes courta "'. 

raconte Lefèvre de Saint-Remi('), Jeanne sortit de Compiègi1e 
, i i u i i t ~ c  sur moult bel coursier, très bien armée de plain hariiois et par dessus 

une riche heucque de drap d'or vermeil. 3 
« si moiito & ceval, dit George Chastellain rclarant la mime scine, arrnee cornlrlc 

seroit uiig Liornme et parce sur son harnois drun huque de rice drap d'or vermei!. 
Clievauçoit ung coursierlyart (gris pommele), moult bel et moult fier, el se contenait 
eii son harnas et en ses mannières comme eust fait un capitaine meneur d'un 
graiit ost (" i .  

Le greflier de la chambre des comptes de Brabant rapporte égdement que 
loi-sou'elle fut prise, la Pucelle portait sur son harnais x une hucque de velours 
vei-ineilii). i> 

peu a,,r~s, ~ ' ~ ~ ~ h ~ ~ ê ~ ~ ~  de h ims  mandait à ses diocésains que 
Dieu 

1, )  Chili*"' *r Cinil.3 "fi. t. 1, p. 89. 
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resulte des nombreux interrogatoires de Jeanne pendant son procès, où la ques- 
tion de son Iiabit d'homme revient sans cesse comme une sorte de leit-mativ de 
l'accusation. 

Contrairement aux autres amazones qui n'entendaient nullement abdiquer les 
prérogitives de leur sexe en revêtant l'armure pour mener la vie des camps (11, notre 
héroïne avait adopté le cosrume masculin integralement et sans modification aucune, 
comme le prouvent jusqu'i l'évidence tous ces textes, tous ces témoignages authen- 
tiques et concordants que nous venons de passer en revue. C'est la condamnation 
irrévocable et définitive des artistes qui féminisent Jeanne d'Arc, soit en la coiffant de 
longs clieveux, soit en  l'affublant d'un jupon, ou encore d'une sorte de robe longue, 
fendue sur les côtes, indécente et ridicule. 

Jeanne s'était fait homme, et l'on coiiçoit dès lors l'incertitude dans laquelle, 
au milieu des Combats, l'aspect de cette guerrière, superbement vêtue et complé- 
tement masculinisée, plongeait les soudards d'outre-Manche. Sans doute vomie 
par l'enfer, cette larve brillante, paree en Saint-Georges, était-elle homme ou 
femme? N'appartenait-elle pas plutôt i un sexe inconnu et innommable? Au 
bouleva~.d du  pont de Compiègne, sirot qu'elle fut prise, on lui enleva son har- 
nais, on délasa son pourpoint. et, au dire de l'évêque de Nevers, Jean Germain, 
confeîreur de la duchesse de Bourgogne, ce fut seulement alors qu'on acquit la 
certitude qu'elle était femme (-1. Le récit de ce prélat traduit bien l'impressioii 
que produisait la Pucelle sur les Anglo-Bourguignons. A son costume eiitiè- 
rement masculin, à son activité inlassable, à sa vaillaiice intrépide, i ses exploits 
merveilleux, il leur en coûtait de reconiiaitre une simpie femme. Et cet être 
hybride, au corps de fille, siipr'rieur à l'humaine nature, ne poiivait dès lot-s êti-e 
qu'un déinoii. 

R Que c'estait, Dieu le scet! » s'exclame le boiirgtoii de Parir l'appelle 
« ceste chose en forme de femme ( d l  a.  

Wavrin du Forestel la traite de a femme monstrueuse ('1 a. 
L'évêque Jean Germain nous lait connaitre l'existence d'une rumeur bizarre qui 

avait trouvé ci-éance parmi les Boiirgiiigrioiis. La Piicelle aurait pritendii être 
Iioo>iric, ci ï e i i c  iiriliosiiirc o'xiir.;$ir Ci6 di'ni.isijui'c qu'a soi, d4snrinrineiit. n lcelle 
recoiiiiue est prise, amenée au duc de Bourgogne, dépouillée de son armure; le 
sexe d'icelle manifeste que faussement disoit eitre homme ... a N'est-il pas évident 
que cette idée erronée n'aurait pu naitre si Jeanne n'avait complètement masculiiiisé 
sa physionomie extérieure? 

Quoi qu'en aient dit cerraiiis éciivaiiis, il est donc établi que Jeanne d'Arc, 
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I>azdant toute la durée de sa mission, huit habillLe en homme sana avoir conservC 
d;,ns sa mise rien qui pUt rappeler la femme. On a lieu de trouver etrange que ces 

dont les errements ont dté malheureusement suivis par tant d'artistes, n'aient 
rien compris à cette préoccupation pourtant bien naturelle de notre héroïne de faire 
oublier son sexe à l'entourage d'hommes au milieu duquel elle était appelée à vivre : 

Quand je seroie entre les hommes, réplique Jeanne aux dames, damoiselles et 
bourgeoises de Poitiers qui s'&tannent de son costume, estant en habit d'homme, ils 
n'auront pas concupiscence charnelle de moi; et me semble qu'en cest esut je 
'onserveray mieulx ma virginite de pensee et de faicr ('1. 2 

hlOYENS D'ARRIVER 

A CONNAITRE LE COSTUME MASCULIN 

AU TEMPS DE JEANNE D'ARC 

Nous venons de voir que la Pucelle, dans une intention que les esprits raison- 
tiabies ne peuvent qu'approuver, avait banni de son accoutrement tout indice de son 
scxe au point de se donner la parfaite apparence d'un chevalier. Mais il ne suffit 
px3 de savoir qu'clle avait entièrement masculinisé son extérieur; il nous faut encore 
tirriver à connaitre l'aspect qui resultait pour elle de cette modiiication en recher- 
cliaiit comment pouvaient être vêtus, coiffés, chaussés et armés les hommes de 
son temps. 

Lcs textes citrs nous ont bien enseigne que Jeanne a porté 
clicmises, braies, gippons, chausses longues joiiites ensemble, robes courtes s'arré- 
<;,ni aux genoux, Iionss;iux, ~ l i ~ ~ ~ c r o i i ~  découpés, cliiipcsux dc feutre et d'aurreu 
sortes, riches parures de chevalier, precieuses fourrures, souliers à hautes tiges laces 
eii dehors, que, dans les batailles, elle se vêtait de huques, de tabards, de cottes 
d'armes par dessus son harnais ; mais ils ne nous ont pas indique les formes ni les 
coupes de ces vêtements, p,as plus qu'ils ne nous ont montre la physionomie de son 
armure. Un examen attentif et raisonne des documents icouographiques, miniatures, 
rableaux, pierres tombales, dûment datés de l'lpoque de la Pucelle, va nous mettre 
en mesure de satisfaire notre curiosite à cet egard. 

Il sst malheureusement peu de ces monuments soient parvenus jusqu'i nous 

porteurs de la date de leur exécution. La généralité des enluminures et des tableaux 
du quinziCme siècle se trouve dépourvue de tout acte de  naissance authenuque, et 
celte omission fâcheuse rend l'étude des arts somptuaires au temps de Jeanne d'Arc 
particulièrement délicate. Elle explique Les graves anachronismes dans lesquels sont 
tombés jusqu'ici tous les artistes qui se sont risques à vouloir faire revivre sous nos 
yeux les différentes scènes de l'épopée de ~429, les moins ignorants se contentant 

(il Ollnilv k IiPUiUi,  p. 116. 111. 
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d'affubler leurs personnages à la mode de la fiil du  règne de Charles VI1 lx), fart  
différente de celle qui avait existé trente ans auparavant. 

Absorbés riails l'élaboration quotidienne de leurs muvres, les peintres et les 
sculpteurs n'ont guère le loisir de recourir directement à des sources dont la 
recherche nécessite de nombreux déplacements, des investigations ardues e t  u n  dis- 
cernement qu'on n'acquiert qu'au prix d'une longue expérience. Ils sont dès lors 
réduits i se documenter dans les ouvrages de trop vaste étendue, forcément incom- 
plets, imprécis et trop souvent erronés, des auteurs d'histoires générales du  costume, 
acceptant de confiance, comme Ctant de  l'époque qu'ils ont à reconstituer des images 
d'origine la plupart du temps très postérieure. 

Des trais sot-tes de documeiits que nous avons éniimérées, les efigies fiiiiérnit-cs 
iie sont pas lesmoins reconirnaiidables pour l'étude des armes et du vêremeiit d'uiie 
é1mque. Le tombeau porte géneralement la date du décès du  personnage dont 
il renieimne Pa dépouille, et, selon toute vraisemblance, le représente tel qu'il était 
d e  son vivant. Quelques pierres tombales de ,420, ,426, ,430, 1431, aujourd'hui 
disp"n~es, inais dont Gaignièt-es nous a heuieiisemeiit conservé les pliysioiiomics, 
noiis doiriient d'utiles indications sur les costurnes portés pendarir cette pdi-iode. 11 
en est de i n h e  des stnriies d e  clieviiliers aiiglais dar;iiir de 1420, i q ~ i ,  ,494, ,425, 
i43+, repi-odiiitcs dans les Stpr~lciirul iiioiiiiriienLi iii Grcal Brilaili ('1, ainsi que dans 
les ouvrages de Srotliard i3I, de Surrees (4, d'Ilewitt iil et de Waller i61. Hefner- 
Altericck (71 nous montre plusieurs effigies funéraires non moins intéressaiites de 
la m t m e  époque en Allemagne. Mais il faut tenir compte de ce fait qiie l'image 
décorant une tombe se trouvait parfois avoir été exécutée longtemps après la mort 
du  personnage dont elle avait la prétention de faire revivre les traits, le costume 
ou l'armure. Le maiisolée de Charles le Téméraire par exemple, postérieur de 
quatre-vingts ans i i'existence du  puissant duc, ne peut en aucune façon nous 
donner la moindre idée de l'aspect que ce prince présentait de son vivant. Pareille 
iremarque doit s'appliquer aux statues tombales de nos premiers rois conservées à 
Saint-Denis et dont la plus ancienne, celle de la reine Frédégonde, inoi-te en 597, 
ne iemonte pas au-delà dii onzième siècle. Dans la même église de Saint-Denis, le 
monument érigé primitivement aux Célestins vers 1500 par le roi Louis XI I  à la 
mémoire des ducs d'Orléans ses aieux, ne nous offre que des images fantaisistes et  

sans intérêt. On  peut en dire autant de celui de Talbot, élevé dans l'église de 

1') LI rrgr rcgm,ri Boiiiit dr Norivcl r o i i c i i i <  ."Cr ,in gmnd u l ~ n i  prni,.r"- d<iti".< i Ir diiorrii~" de I r  biri,iju. 
dr nomrimr. Lri 6~i irer rn roni  bien gioupiri. d i . i i " i i ~  i v re  goic <i un gran* iav.; dc I~...~iii"d~ du ro,iiiinr. 1, d.iur.nr pl"' i i r l i e i i i  di,,. oblisi dr coii\iirrr qur rrrurii i bit n,os.oti u jr.tnnr d.*rc Ar". un milieu v i iu  .i .oint. lr nodi dr .(IO. 
Lr ioiigur iobr r ic ir ir ,  doiii i l  1iibi11c 1. roi d.iiir Ir mil. dr Cliinan. n'appliuc m-mr rjuc plus isrd cnroir. Au lieu dr la 
i o l i i i i i r  rii i'u'llr, rigour.u<.iii.iii iiidiquei driir xr puiirriil ."il,c,iiiyun r r  r o l i . , ~ ~ ~ i i x r i , ~ i .  i. pr;,,irr roi,& <r pri,i<c dr' ioiig, 
c ~ i c r e i i \  iii niudc du icmp. dc ,on yirir-111s. LCZ malioicier dont rovic griiiier lu epru~cr dr teui priiuiinigrr roinuiiiiiiiir 
PcL"( . sr inoniiii i rn  1450.  Lri I i iuu  bonnrh dr rciuiiis diorrr ronr egai inrni  t i i<  pasirricuir i*$9. TOUS l i r  
( i i l ~ i i r  lei orci i l r i  roni i i lucni  iu i inr  d'aiiarhroiiirnies. 1 ' ~ r i i r l l c  rrrni grricial= i i i  Ikr indiuidiis <cin riruiii miig Sipoyut d. j e . ? " .  d i r r  LI, rubis Ir, pli#, courcri d.rrciid.icni ordiiiiirrmcnc ri,r grnourri  iion ri, Iimur d i s  rvirrriuirnmr "oui Li% mo.irrni 
ici ioiiipiiiiiiuiii. l c r  Orand> iicnniiis yo in l i i i  dn droics ii'ryprrii.iinr gu&ii rianr i rrjnc dc Louis XI. Etilin IE ycr<uniiagc di 
i i  Pu.<llr ii'i'i i i i  coiil: ni hi bill^ i Ir niodr d" \on irmpi. Lcr i.>i"i"< iri2iyu.r prurrni i'idrei6.r au, ingr,ii."'.' r.~~nii,i~,i~,,, 
dc t. nc.Ii~,, dail3 li 7zaliu d'iri i Iloum. dr  Snmiin. Li ciirorc. rc rani irr modcr dr ~ 6 6 0 .  ioirr di i<jo .  prisri 
' E i l i r  dr ~ d l o .  
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Wliitchur à une époque trop éloignée de la hn glorieuse du  célèbre capitaine à 
la barnille de Castillon, en 1~53, pour le représenter tel qu'il apparaissait aux yeux 
'le ses contemporains. 11 nous serait facile de citer d'autres monuments funèbres 
dont l'exécution atteste une &te beaucoup plus récente que celle de la mort de 
leurs titulaires i.1 et qui ne sauraient par conséquent nous documenter sur les 

usités du temps de ces personnages. On doit cependant considérer tous 
ces exemples comme des exceprions et l'étude de la plupart des pierres tombales n'en 
)-este pas moins d'une très grande utilité pour l'histoire des armes et du  vêtement 
aux kpoques anciennes. 

1,"s trop rares peintures qui sont parvenues jusqu'à nous munies de leurs dates 
,ioiis fourniront des documents également précieux. Parmi l'aeuvre admirable de 
lei in van Eyck, dans tout l'éclat de son talent au moment de l'apparition de Jeanne 
d'Arc slir la scène de l'histoire, il est quelques portraits sur lesquels le maitre a inscrit 
la date de leur exécution. D'une précision de dérails véritablement photographique, 
ccs tableaux se irouvent être pour l'étude du  costume d'un secoursinestimable. Quant 
;iiix représentatiairs dénuées d'indications de dates, on ne peut guère suppléer à ces 
1;icunes regrettables qu'approximativement, en tenant cornpre à la fois de l'âge 
;ipp;Lrerit der sujets, cles époques, des lieux, et autres circonstances dans lesquelles 
l>uitvaienr peindre les artistes, lot-sque routerois ceux-ci ct leui-ï modèles sont des 
l ~ e ~ s ~ n n a l i r é s  coniiucs. Considérons par exemple le portrait du chancelier Rolin 
rliiiis le tableau de Pa Madone de van Eyck, au musée du Louvre. La maturite des 
i r a i t s  de ce dignitaire de la cour de Bourgogne, les plis de ses yeux, les rides de son 
visagc, lu gravité d'expression de sa pliysionomie accusent u n  homme de cinquante 
i soixante ans. D'autre part, l'absence du  moindre fil d'argent dans sa clievelure 
d$$i raréfiée semble bien indiquer qu'il n'a que de très peu dépasd son demi-siècle, 
et, selon toute probabilité, van Eyck l'a peint ici âgé de cinquante à =inquanie-cinq 
ans. Or  nous savons que Nicolas Roliii est né eii ,376. La date de ce p r t r a i t  doit 
donc être fixée entre i426 et i @ ~ ,  en retraiiclmnt L'année ,429, pendant laquelle Le 
peintre se trouvait en Portugal. Cette attribution de date, relarivemeiit précise er 
prerque certaine, ri'eîit pas été aussi facile avec u n  personnage dont on aurai: ignoré 
l'aiiiiée de naissance. Elle se iût trouvée encore moins aisée à établir si, indépeii- 
damment de cette lacune, la peiiiture eiit ét4 I'aeuvre d'un inconnu. 

Parfais un simple détail de costume suffit d dater un tableau. Ainsi deux vail 
Eyck, I'liomme au chaperon bleu du  Gymnase d'Hermannstadt et la perite tête du 
musée de Berlin, coiffés tous deux de chaperons possédant des découpures très 
caractéristiques, semblables à celles retrouve ornant le bas des loiigues manches 
cIç la robe de Jeanne de Cheiiany dans son portrait daté de i43q le), sont évidemment 
de la même époque. L'absence de  cette particularité dans les coiffures de ces deux 
pei-soiiiiagcs ne nous e t t  pas permis une attribution de date aussi catégorique. 

Tandis que les portraits de Jean van Eyck, peintre attitré d'un prince de la 

.""' l",ryii'"ii doriimiiii iir ,ri iigii.ir. 
1,) Nrrioiid Lilbry, dr  Jun Vsii Eyck rcpiucnuri Ir Lurquois Jan Amalfini Er n icmmc, Jcann. dr Chenmy. 
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maison de France, rious font apparaître, dans u n  réalisme saisissant, Français ei 
Vla~iiai>da, l c l ~  qu'ils Ciaieiii cuillcv ri Iv;ll>ill<'r ;ILL trrnps de .Jr;ii i i ir d'Arc, i~iielquru 
i-ei;ibles nllrmi~iids, ; i i i i I ~ e i i i i < ~ i t e i i ~ e ~ ~ ~  ditir's de iqag l t l ,  ,431 ('1, i435 ('1, ,457 ('1, 
nous initient aux modes en usage à la même époque dans les pays de langue germa- 
nique ('). L'examen de ces dernières aeuvres n'est pas sans intérêt pour l'étude du 
costume français contemporain, quand on sait tout ce que la fantaisie d'alors per- 
mettait d'importations étrangères en fait d'armes et de vêtements. 

C'est pour la même raison que nous n'aurons garde de négliger celles des pein- 
titres italiennes auxquelles nous pouvons assigner une date voisine de ,430, comme 
par exemple le saint Georges de Gentile de Fabriano, de ,425, dans l'église San 
Niccolo de Florence, et les fresques peintes à Castiglione d'Olonn, pour le cardinal 
Branda, par hfazoliiio de Panicale, vers 1428. _ 

11 nous reste à parler maintenant des miniatures des manuscrits. 
Par la quantité de gens de tout âge, de tout sexe et de toutes conditions qii'ils 

mettent en sckne, les manosci-its IiistoriCs se trouvent être, pour I'Ctude du costume, 
la plus abondarite e t  la plus précieuse des sources, lorsqu'ils portent leur date, par 
la certitude qii'ils nous donnent de nous montrer les modes courantes en usage 
dails Ics dilréreiites classcs de lasociété du temps où ils ont été enluininCs. 

011 sair cn effet qu'avant la Renaissance, les artistes liabillaient leurs personnages 
qii'ils fussent anciens ou modernes, à la mode du moment où ils esécutaient leurs 
tlmvaux. La fidilité Iiistorique, sous le rapporr des armes et des vêtements, était 
incorinue. Rien d'ailleurs ne pouvait en éveiller l'idée. En dehors dei siatiies d'église 
et des tableaux religieux qui ne faisaient gnère que perpétuer des types tradirioniieis 
fort nncieiis et devcniis tout de convenrion, l'imagerie n'existair pas .  Les portrait? 
Cc:iieiii c~ti-?ilicmei>t cil-es. 1 . c ~  eiligics gl-:ivCes oii sciilplCes s i i i  les ii>iriber <Ici 
anc?ti-es iiiiércssaieiit peu, er leurs accoiitrerneiits dc'soetr, semblant i la plripart diis 
à d'étranges fantaisies d'imagiers lointains, provaquaienr plus de  dédain que de 
curiosité. Les manuscrits à miniatures se trouvaient être le très coûteux apanage de 
quelques grands seigneurs qui les tenaientjalousement enchartrés dans lcors librairies, 
d 'où ils iie sortaient jamais pour être communiqués aux gens d'étude, comme 
ils le sont dc iios joili-S. Le pli>s gi-;ind inoinbre les igiior;iii. Ai!joiiiri'liiti, oi i  i ioi ir 
\rivoiir eiituiirCs de wbleaun, de gravures, de iepi-oductions rie rouies sortïs, oit 
nous soinrnes débordés de publications illustrées, ou nos musées abondent e n  repré- 
sentations souvent contemporaines d'époques très reculées, où pas un intérieur ne 
possède au moins quelques photographies de famille ralipelant le souvenir des modes 
d'autrefois, il nous faut faire un certain effort d'esprit pour nous ligurer I'état de 
pénurie dans lequel vivaient, sous ce rapport, nos aieux de ces temps éloignés. La 
mode de la veille que lie rappelait la moindre image, sortait promptement de leu]- 
mémoire. Ils avaient oublié les habits que portaient leurs pareiirs, voire ceux de 

I < : , I ~ -  proprc jeunesse, et heiiiicoill> pensaicrit d e  horine Toi q i ~ c  d î  tout tornpa urt 

ÿvÿii éte vêtu comme on I'étai~ do  leur. Par la vulgariaation d'imagea de dill'érent~ 
I>aYS et lie diverses 4poqiics, l'invention de la gravure vint ensuite revoludonriçr 
lprogressivement cet état de choses pour aboutir enfin au principe tout moderne de 
la couleor locale e t  de  la vérité historique dans l'art. 

Les manuscrits datés, renfermant des miniatures, sont donc d'une importance 
capitale pour l'histoire du costume à l'égard de laquelle ils constituent de véritables 
journaux de modes. 

Quelques a r e s  miniaturistes cependant, plus avises que la masse de leurs con'tem- 
l>orains, s'étaient convaincus par l'examen des vieilles images que les anciens avaient 
dîi sc vêtir autrement que les gens de leur époque. 0ii peut constater de la part de 
ces enlumineurs u n  effort très visible de reconstitution des modes disparues dans 
celles de leurs ceuvres reproduisant des scènes d'un passé lointain. Jean le Tavernier, 
iiiitif d'Aiidenarde, fut un de ces artistes qui se piquaient à I'occasioii de science 
iiitl-risI~ective. En 1460, il avait terminé les grisailles du  premier volume des Cronii- 
ylicr r t  Coiip~eilci de Ciinrlcmoi~ic ('1, dont Philippe le Bon lui avait confié l'exécution. 
12;i Iremière miniature de cet ouvrage représente l'auteur offrant son manuscrit au  
diic de Bourgogne. Lcs nombreux personnages que composent cette scène coure 
inaderiic sont hahiIlCs à La mode de 1460. Dans les miniatures suivantes, Jean le 
T;iveriiier s'est manifestement inspiré, pour les armes et les vêtements, d'images 
<i;iiüiit du début du siècle, qu'il a accommodées iiicoiisciemment au goût de saii 
i.l>oquc. II rri résulte que tautes ces compositions nous mettent en présence de 
costumes i~bsolurneiit fantaisistes et qui n'ont, malgré la bonne volonté de leur auteur, 
1,;" pliir existé a i  temps de Cliarlemagne aiicun autre. 

0 i i  rçri-auvr la même prr'tenriuii I'archiisme cliez 1ç peintre ries rniniatures 
d'iiii Loricclot du Lac e l ,  edcutécs vers ~ $ 8 5  pour le duc Jean I I  de Bourbon, er de 
celles d'un f i i i t on j l i  dr nleliodur ('1 5 peu près contemporaines. 

Mais ce sont là de très rares exceptions, et il est permis d'affirmer qu'en géiiéral 
Ils manuscrits historiés représentent les modes du  temps où leur ornementation SUL 
eiitrel~rise. 

Iticii ne le prouve mieux q u e  ia comparaison qu'on peut &ire des rniniatures 
d 'un Ulcamc'ron de la Bibliothèque du Vatican (41 avec celles d'un autre Dirarniiuii 
coiiservé à la Bibliothèque de l'Arsenal ('1. Grâce à une intéressante découverie du  
comte Durrieu, nous savons que le premier de  ces manuscrits fut enluminé vers 
1415  pour le duc  de Bourgogne Jean sans Peur. Vingt-cinq ans plus tard, la made 
avait sensiblement évolué et les costuines figurant dans les miniatures de cet ouvrage 
ii'itaient plus au goût du jour. C'est pourquoi, vers 1440, le duc Philippe le Bon, 
partageant la répulsion qu'éprouvaieiit ses contemporains pour des vêtements qui 
leui- paraissaient laids en vertu de leurs formes démodées, fit exécuter un secand 
exemplaire de ce D!carniri,n dont les miniatures, identiques à celles du  premier au 
point de vue  de la composition, nous mettent en présence de personnages habillés 



d'une façon io~i tc  dilrérente. Se~ils quelqucs accoutrements, dCja usilCs cii 1.215 ct 
qui étaient encore de mode e n  ,440, se retrouvent dans le Dicocomiron de Philippe le 
Uot> teIr qu'ils ligiirciit diiiis ccliii de ,[cati s;iiis I'eiir. 

U n  exemple analogue, quoique plus ancien, de cette répugnance des artistes du  
moyen iîge à reproduire les modes du passé nous est fourni par hl. Henry Mariiii 
auquel nous laissons la parole. a II s'agit de deux volumes contenant des privilëges 
royaux concédés à l'abbaye de Saint Martin des Champs à I'aris. L'un a été exéciiié 
entre 1067 et 1079 : il renferme d'intéressants dessins au trait. Dans le secoiid 
mariiiscrit qui peut être daté de ,250 environ se voient des peintures dont lei scènes 
i.;il>pcllciit !i tcl ~puiiit Ics rlcasiiis dii xi' si(.clr rlii'oii doit ~ ~ t p p o s m  que CÇS d ç \ i l ~  
Iriir ont sei-vi de inodèlc. Mais dans ce cas le miniaturiste a iriierprété plut61 q i i ç  

copié les scëries qu'il avait sous les yeux. 
II n'en est pas de même quand l'enlumineur reproduit une miniature conten- 

porai~ie. Là, trëssouvent, il copie servilement le modèle, et il n'est pas toujours 
facile de discerner l'illustratiori originale de la réplique ('1. u 

Ainsi donc les anciens ariistes rie copiaient exactement que les images coiitein- 
po~<ii ies .  Lorsqii'ils ~ivaient ii i-cproduire une  muvre du ~ X I S S ~ ,  ils eii respecïiieiit 
bieii 1'oidoiiii;iiice ç r  1:i cuiiii>osiriuii, rn;iis ils relus;iiciri iil~rolumçiir dc cuiiirib~ici. 
i la prol>agatioii d'anciennes modes dont l'esthétique leur semblait par trop inlLi- 
rieui-e icelle des costumes de leur temps. Aussi, tout c n  conservaiit aux personiiagcs 
dei vicilles enliirninures leurs attitudes et leurs expressions, les dépouillaient-ils de 
leurs habits démodés pour les revêtir dc ceux qu'ils voyaient porter au tour  d'eux 1 ~ a ~  
leurs contemporains. C'est pour cette raison qu'on peut considérer les maiiuscrits 
historiés comme d'autlieritiques et précieux journaux de modes. 

Ccpendarit il arrive que I'çiili~miiiiire d'iiii livre, toujours peiiiiç posréricui-einçiit 
au  texre qu'elle accompagne, se trouve être parfois d'une époque t r i 3  éloignée dc 
celle de l'écriture. Plusieurs ouvrages même, originairement deîriiils à recevoir des 
miniatures, ne nous montrent que des places laissées en blanc pour une décoration 
qui n'a jamais été exécutée. Il est donc nécessaire, lorsqu'on se trouve en présence 
d'uri inaiiuscrit historié de distinguer la date de son enluminiiie de celle de son texte, 
car ces deux dates ne se coiifondent pas toujours. 

hl.  Henry Martin nous a appris combien l'art d'enluminer exigeait de temps e t  

de patience ('1. O n  s'explique alors que Yornementation d ' u n  manuscrit ait été 
quelquefois aussi longue à parfaire qu'une cathédrale à construi~~e. L'illustration des 
Trir 6elk~ H~curcr de Noilrc Dame O ) ,  entreprise pour le duc de Berry vers ,380,  
comprend diirérentes époques qui s'espacent de cette dernière date à celle de iq50. 
L'imporraiire enluminure de certaine Bible (41, dont l'écriture est de la fin du  
quarorziëme siëcle, commeiicée au début du suivant pour le duc de Bourgogne 
Philippe le Hardi, plusieurs fois interrompue puis reprise. dura cent ans e t  

ne fut jamais complètement terminée. La premiëre miniature d'un Romani dr lu 
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,qurc ( ' ) a  dté peinte verj tqoa, alors que toutes celles qui suivent sont d'environ 1470. 
ces trois manuscrits ne sont pas datés, mais tel autre est pourvu d'une date qui sr 
rroiive Cire seulement celle de la composition de l'ouvrage reproduit, et cette cornpi,. 
iition cst souvent trks antérieure i l'exécution du  manuscrit. Ayant pris inconsidé- 
remeiir la date bien connue de la premiere traduction française du  Livre des Cm1 
Nu~i~~tliei ,le Bucc<irc, inscrite sur le manuscrit français 129 de  la Bibliothèque nationale, 
I>oclr celle du inanuscrit lui-même, Viollet-Le Duc, dans son Dictionnaire du iriolilicr, 
:, commis la grasse erreur de donner des costumes de la fin du quinriéme siècle 
coinme éiarir de i405 i i 4 i o  ("1. II arrive aussi que la date insérée dans le texte d'un 
,n;intiscrit rc rïpporte Lieri A aon bcriture, mais riori aux pririiitrer dont il est orné. 
Un exçrnplaire des Dir dc Calon de Jehan Le Fevre, écrit en 140s ('i, rie fut historié 

beaucoup plus tard. Une Hiitoirc dr ln dslrucliun de Troye la groal, co&men$e 
eii ,+5oir), possède une enluminure de dix ou  quinze ans plus récente. L'Y~Loire de 
Ililoytic, dc la Bibliothëque de Bruxelles ('1, est datée de 1448; ses miniaturesont été 
I>ciiiies par Loyset Lieder vers ,470. Dans les Chrotiipiie~ de Hoiiintrl de Jacques de 
Giiysc, Ccriics par Jehan Wauquclin en ,446 la première miniature seule a suivi 

<Ic ii-Cs ]il-Bs cette date; les suivantes ont été exécutées après ,465. Quelquefois encore, 
Ics d.irer iiiscrires sur les manuscrirr sont apocrypl>ru. C'eut ainsi que le iiojg, 
é3;:;,lçmenr de la Bibliothèque de Bruxelles, se trouve être d'environ ,480, alors que 
hlai-clial, se Ii;int à une date tracCe au dix-septième siëcle par une main ignorante, 
cii  Ihaiit du folio 3, I'a inscrit dans son Catalogue comme ayant été achevé en 1440. 
l ' c l  ;ilbiiin, conservé à Londres, porte la mention Dc la moiri de tnorcr Jacopu Be/li,ii, 
r,;o c i  I/miic, dont les dessins ne sont pas antérieurs à ,441 ('1. La vraie date de 1447 
r l ' i i i i  manuscrit de l'Arsenal ('1, grattée en partie dans un but inexplicable, err 
ileveii~ic la date fausse de iqo,, Il résulte de tous ces exemples qii'on ne s a i i ~ i i i  

;il>oi-der l'étude des arts somptuaires par les miniatures et les dessins, même dates, 
qu'avec la plus grande circonspection. 

De tous les manuscrits, porteurs de dîtes paraissant authentiques, qui ont pu être 
i,isiuiiés en France entre l'année 1419, où  fur décoré de mrdiocres peintures le 
c:ileiidi-ier d 'un  missel de la Bibliothèque d'Avallon (91 et I'annÉe 1435, début d 'une 
siiirc de miniatures intéressantes que renferme un registre des capitouls de la ville 
dc Toulouse (9, il n'en subsiste actuellement, dans nos dépôts publics, que cinq. Ce 
sont, par ordre chronologique, le Brhiaire da Murri, de la Bibliorhèque Méjanes, 
<l'Aix-eii-Proveiice, de ,423 ("1, le Miriel de l'évêque Jérôme d'Elne, à Perpigiian, 
dkité de iqzq (.O), un recueil d'ouvrages sur Pierre d'Ailly, àcambrai ,  de i4z5G1), uii 

!LI I d d ,  +. 7 0 3 ~ .  
11) 1li"t. d* inab. r. IV, p.  6 ,  l , ,  18, 28, ,  *1g. - Bl." qu. d'ipoquu ,"vvEnr irn diKeicnu,. Ir plupan de' ni%"iii<iiii 

di, lirrr.cio" \"i iioi,, on, <,i ionwi*ir par,co, il drir du ,i juin ,1,1, rnc",ionn;r rrpin,ri"c"i ivmmi ‘clic di  13 Ind i><-  
i i i i i  i iYE  l i t  de < C I  DL,"np I. h Y  .<,II *C Pr<mi.rhir, Firi,, &"< i h a i d  di ,"~,'ir. ""ri." d i  "nmpnilitiii. 

131 "LU. "a,., Cr., > T g .  

!<! 16% rr. , 9 6 0 ~ .  

151 i i iu~iliri ,  Bihl. roi., 9961. 
,FI m., 394,. 
!il Linil. C.rnrnl.'rr, 0, BiUrni, p. 79.40.  
(8) Uiiii. dc I'iirirod, .il>. 
181 Hibl. d'*riUon. 1. 

1.0) Ar'birr. d. Ii "i"~ dr Toulour. 
lui Bit l .  iI.*u-cn-Provro.., i,. 

1.1) Bibl. dr Pcrpipro. 118. 
(i31 Bibl. dr Cirnbnii, 53.. 



calholicon de la Bibliothèque de Valenciennes ('J et un Pilrarque dela  Nationale!.), ces 
deux dei-niers poj-tant la date de ,432. II est ficlieux que la natorc irnlirbcise C L  

d'apparence coiii~eiiiioiioelle de I'orneineniatioii du premier, les habits exclusive- 
meiii religieux der personnages rigurant dans les miniatures des trois suivants et Ic 
caractère tout spécial du portrait de Pétrarque qui constitue l'unique décoration du  
cinquième leur donnent si peu d'intérêt au point de vue de l'étude du  costume de 
cette période. 

II en est de même de quelques manuscritsallemands et italiens datés de 1425 il), 

1430 (4, 1431 ('1, 1439 ( 6 ) .  Leurs iinages purement religieuses ne sauraient guère 
coritribiiei- i la coiinaissance des vêtements laïques en usage daiis le courant de ces 
mêmes aiiiiées. 

Uri ouvl-age italien de 1428 existe a la Bihliotlrèque d'Arras. C'est un livre d u ,  
juriscoiisulte bolonais Antoine de Butrio. Il possède une intéressante miniature 
1-eprései~wiit une scène judiciaire, malencontreusement voilée par u n  papier-calque 
destiné à remédier h l'état de  vétusté du folio (7).  

Les müuuscrits liistoriés et datés les plus dignes de notre attentiaii se trouvent à 
l'étranger. Ce sont d'abord u n  Spcnili~ni hzirnaite inlvalionii, de 1427, conservé au 
couverit des Uénédictiiis de Gries, en Tyrol, er uii important recueil d'écrits liamaiids 
de ,431, cornmengant par l ' l i i i loirc d.Alcxandre, que possède la Bibliothèque royale 
de Bruxelles (0. Les miniatures de ces deux ouvrages nous permeirent de comparer 
utilemeiit les modes qui régnaient en Allemagne et en Flandrc allein;~iide à cctte 
~ I ~ O ~ U C  avec celles que nous montrent les moiiuments hansais contemporains. 
Vieniicnt ensuite u n  rnaiiuscrii du  British hluseum, exécute à Londres, bien qu'écni 
e n  langue franydise, L c r f i i l i  d 'urrn~i  cl dr chmnlrric, de Clirisiiire de l'iraii, dalé de 
1431 PJJ,  et eiifiii la bible üllernaiide de Reichenau, de i435, apparteiraiit la 
BibliotliCque dc liarlsrulie 1'"). 

Alors que les manurcrirs de luxe, précieusement eiiluminés et souvent munis de 
leui- date, se firent nombreux à partir de 1453 ("1, dans la France enfin libérée des 
Anglais, ils avaient été plus rares durant la crise aiguë que traversa le royaume après 
Ic meurtre de Jean sans Peur. C'est ~iourquoi la documentation icoiiograpliique au 
I ~ I V ~ C I ~  de 1iv1.c~ Iiistoriés j)o~-ti~nt des dater suflisaminr~it rapprocliéci de I'Cpoqiic dç 

I; i  iiiissiini dc  ~ io t re  IILLI.O~IIC, riiriCreiiieiii nulle eu  Fi-ance, se réduit aux de 
trois iiiniiuscrils allemaiids (.'J, à celles d'un fmi~çais paraissant avoir été exéculées 
par uii artiste anglais et àl'unique miniature d'un ouvrage italien de la Bibliothèque 
d'Ai-ras. Ce sont les seules eriluminures de manuscrits dates, aptes noos donner 

, i !  ",hl. ii< V.il.iicirnnt., 59s.  
( " 1  "iiil. i,.ii.. i i i .  i"?oS. :, I.,liiiuii,~, liiiil. du rouur,,i iir Sri,,i~l.irric, ",*!il p.,yi,"",. 
c i :  Uihl. Ar Srhbiiadr. Du n t ~ n n i n d ~  iri,'irri. 
:il E i b I  dc lioucrem. B. Hieronriour. bdi(,  di - s r h - . ~ .  BLN. du rouu.ni dei rranciiiriii~. iimonii dr  

d":,,,",',' d ~ < ' d , ~ 2 ~ t * ~ .  
('1 1n.pr"ck. Dib,. de IGnircnici, C b r b w k  drr S(i/ili Slrni. - Sdibsurg, Bibl. du covrrnr d i  iiini~Qiiric. hl ix l i .  
! j !  mi. d'Acr**, 11, f-3, ., 
(s: yois-93. 
191 Hart. L16 4605. a mrnuii.;t sr tirmini cCr= mrnlian : . ~r fui frit a  ond di^, Ir X V < ~  iiiil CCCCXXXIIII. . fi") iudx'e,Augirnris. s i  et  $ 8 .  

1") II rsr ycu dcr iioquiorr drrniirn anniCs du quinzümc riiclc dani on nr porlidr un pluricuis mrnu<irio a 
iniiiii,uir, dil.'. 

1x7: Nuus pauronx .on.id.i.r romm. &lkrn.,,d LI ,.IY"L nxinrnd rit; plu. Ii."i, par ii iri3un yur Ir crrs'iiic dr i o n  
'"liimiriurr <sr iniiiiii.iim.iir grrnizniqu.. 
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qiielque idée du costume de la période s'dtendant de 1 4 ~ 9  4 ,435 que nous pausé- 
<liar is .  Nous ;ivoris lieureusement d'autres éléments d'information. 

11 existe, répartis dans les dépûts publics de Paris, de  Londres, de Bruxelles et 
de Cliainbéry, plusieurs livres ornes d'images que les raisons historiques les plus 
,.;,liiI>lçs, à défaut de dates d'execution insérées effectivement dans leurs textes, per- 
inettent de considérer comme ayant été écris et decorés au temps de la Pucelle. 

Nous citerons en première ligne le manuscrit de la Bibliothèque nationale connu 
s,jus le nom de Brhiairc dc S o l i r b u ~ ~  ('1. Executé par des arüstes français ('1, dans un 
;ticlicr pai-isieii ('1, pour le duc de Bedford, cet ouvrage avait été commencé en 
L4,:4 (d. L'écu de  1.uxernbourg y Figurant accole à celui des Plantagenets ('), tend à 
I~roLIYcr ~ ~ u ' i l  fut ~erminé lors du mariage du  célèbre regent avec Jacqueline de 
I.iiscmbourg, en i433. Par la date, ainsi approximativement connue, de ses quatre 
iiiillc cinquante miniatures, ce bréviaire se trouve constituer une des bases les plus 
iiiil>or~fintes de tout travail sur le costume et les armes à l'époque de Jeaiiiie d'Arc. 

Quatre manuscrit^, à miniatures existent encore qui proviennent, comme le 
I>tx!cédeii~, de la librairie du duc de Bedford, grand amateur de beaux livres et de 
riclics eiiiurniiiures. Ils sont Cgalement d'origine française, antérieurs à ,435, année 
dc 1;) mort de leur destinataire, et d'une date voisine de 1429. Deux de ces ouviages 
soitt des livres d'heures conservés au British Museum, dont le plus connu appelé 
~iominiinémeiit le Mirrel de Bedford (61, orné de trente-huit grandes peintures ei de 
iioinl>i-ciiscs vignettes, pnni t  avoir éié eiitrepris à l'occasioii du in~r iage  d u  III-itice 
;iiigl;iis avec Anne de Bourgogne, en ,423 (71. Les deux derniers, de moindre 
iiril>o~~tancc, sont deux exemplaires du Plbrinogc dr l'knic. L'un de ces manuscrits, qui 
;iI>Ixw~iciir h la Bibliodièque du  Lambeth I'alace, fut exécutC avant le 7 août <Ir 
i';iniir'e Ltn7. L'autre (81, PIUS récent, mais dans tous les cas anterieur à 1435, fair 
;iciiielleinenr partie, de même que le B~éuiaire dc Saliibury, de notre dépôt national. 

Un des joyaux de la librairie de Bedford, Ir PontiJÎcal, dit de Poilim ou dr , jo i i j~ ie i  

7,t111101  PI Unini, était devenu, en 1861, la propriété de  la ville de Pans. Il i ~ i r  

ni;illiçiireusernent anéanti dans l'incendie de l'Hôtel de Ville, en i 8 7 i  Commencé 
I ~ U L I ~  Ic duc vers i q 5 ,  il se trouvait vingt-quatre ans plus tard en la possessioi~ d e  
I'Cvi<~iie de I'oitiers, Jacques JuvCnvl des Ursins, trésorier de IJ Sainte-Chapelle (9'. 
Ii f r i i  alors augmeiiré, remanié er converti en un pontifical à l'usage du  diocèse de 
I'oitiers. II était résulté de ces modifications que son enluminure datait de deux 
époqu~s,  celle de Bedford et celle de Juvénal. L'ouvrage de MM. Le Roux de 
L.iiicy et  Tisserand sur Paris et ses historiens aux quatorzième er quiiiziAme siècles 
~ o , > E  n colirervé les ireproductions en couleurs de trois des cent quarante grandes 
rniiti;irul-es de ce manuscrit inestimable, i jamais perdu. U n  de ces trois fac-simiie 

:', Liii" i j '91.  
!u: Vz!lcc de Vjr,~;iIc, ,5'di'~ fur fuifur m ~ w r r r l t l  @<&=, p. XI 
(1' E. h i l e ,  C-ulhdc~ B i o u ~ ~ A r i i .  ~901, t. II. 
l ,  iiiiiiiii. Li' .rnr.<i,, I r  i ' i i i a i i i  dr ,~ran'', i. YI. 
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repr*sentairt une peinture dia tcinpr de Bedford, I'expositiori des reliques de la 
Sainte Chapelle en iqaq, n'est pls pour nous sans quelque iiitérét. 

Iiidépendamment du Brhinire de Salirbuiy et du Pikrinoge <Ir l'Am, cités plus 
haut, la Bibliothèque nationale possède encore trois manuscrits enluminés dont 
I'exécution peut être également considérée comme contcmporaiiie de notre héroïne. 
Ce sont les heures de Marguerite d'Orléans, comtesse d:Etampes ('1, celles d'Anne 
de Kéranrais, dame de Montauban ('1, et les heures d'un chevalier anglais de la 
famille Burgli d e  Gaiusborougli, dans lesquelles se trouvent intercalées deux 
curieuses miniatures représeniaiir Ralpli Nevil, comte de Weïrmoreland et sa nom- 
breuse 131. 

De l'importante collection de l'Arsenal, nous meiitioiinerans deux missels décorés 
de peintures, l'un offert I'Eglise de Pans par Olivier de l'Empire et Gérard hforcl 
en ,426 ('1, l'autre exécuté sous les pontiiicats des évêques, Jacques du Châtelier er 

Denis dit Moulin ('1, sans oublier le superbe Armorial de I'Dirupt cl d l  la Toiiu,i d'or in). 
Ce dernier livre, probablement commeiicé vers 1430, est iiidispeiisable à la 
connaissance des parures de touriiois dans le secoiid quart du quinzième siècle. 

L'ancieiiiie capitale de la Savoie détient uii i-ichc bréviaire enluminé vers ,427 
pour la fille dcsaii pieiirier duc, Amédée VlII(7). Ce mailuscric est utile à coiisiilter, 
en prenant garde au caractère italien de certains détails de costume figurant daris 
soi1 orneineiitatioil. 

La  Bibliothèque royale de Bruxelles possède également uii manuscrit savoyard, 
provenant de la librairie du même duc Amédée VIII.  Lc L ~ V T L  d','fIb~r1111 de Brciiin, 
dédié à ce prince et vi-aisemblableineiit d'une date tids rapprocliée de ,430 c a l .  Son 
uiiique miniature représentant le duc, eiiroiii-é de scs courtisans, est intéressante. 

Nous terminons cerre liste de manuscrits enluminés pour der persoi~nalités 
Iiistoriques dans des circonstaiices généralement connues qui nous permettent d'en 
fixer la date d'une façon suffisamment précise, par la mention du Praiitiir d'Henri VI, 
du Rritisli Museum 19). De provenance parisienne, cet ouvrage aurait été offert au  
jeiine roi d'Aiiçleterre, à I'occasiaii de son couronriement en ,431, par sa mère 
Catherine de France, comme semblent en témoigner l'âge apparent du souverain 
encore enfant figurant sur six miniatures de ce psautier et la présence d'une sainte 
Catherine dans I'uiie d'elles. 

b,C" dr  ~ 4 7 " .  
( 3 )  Bibi. li,lt., 111. i i18 .  Vair I'.Oiiun dil)ii81r.li dc C. Coudrrr. p. 7 5 ,  71. 
(11 ",hl. di. IAlrriiil, b . 9 .  Voir i i i inulrr i l  rr Ie #uiuroi. Hiiiry >Iinin. Lii h i n i 1 6 i  dr snonuririti r! ia mini i iu i i  ri, 

rra"". P. 9'. go. 
;5]  B,h,. de ,'A,,c"~, Gs>. Le' prcm,brc, ",;,1>8,"rC, de cc ~ ~ " U ~ ' > ; ~ , ; " % ~ U ' ~ L L  folio 49% ""r erg ~ x c ~ " , ~ c #  zntrc Ic* %""L<S 

, < î v  0 i+lS. lis riiirrnrrr, inire i r i t i  dcmihrr d i i i  ci i(tl. 
(6) ",hl. dr r*rrrnrl~ 479". 
1 , )  P. Yeiyrihon. Cuio iaer  dr 1. Bibiu(hilur di Chnmbl?. p. i o i .  
(8) iliuLdlrl, Dib!. 1 0 3 i 1 - i 8 .  - A l p h  Bayai. i r r  nanuiiiii il )ro~lmna inuabi<ii7,1 tu Bibiialii<n dr i iourpgna. 

0 .  , 3 ~ > S .  
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[.es images de tous ces manuscrits nous font voir des costumes et des armures 

qui, rion seulement reproduisent les mêmes particulantes d e  modes dans chacun 
dXeux, mais encore se trouvent être anaioguc, à ceux que représentent les sculptures 

Ics tableaux datés de la même époque, et, grâce à la concordance de tous ces 
documents de dates pareilles et bien determinées, nous pouvoiis assigner très 
apl>roximativement les mêmes aux monuments non datés toutes les fois qu'ils nous 
monirerit des habillements semblables à ceux qui sont figurés dans ces miniatures, 
tableaux et sculptures de dates connues. 

Lorsque, par exemple, ayant rapproché du Brtvioirr de Srililbury certaine Bible 
dc la Bibliothèque nationale (>), on a pu consrater l'ideiititt de  la plupart des 
costiimes figurant dans la décoration des deux ouvrages, on doit tenir pour 
l>~-c>l~able que l'enluminure de cette Bible a été entreprise, comme celle d u  Bréviaire, 
vers ,430. C'est pour la même raison que nous n'hésitons par à rapporter à une 
Épaqiie assez voisine de cette date l'ornementation d'autres manuscrits du même 
déi>Bt, tels que trais Froirinrtl'), une liirloirc de la Conguerlr dc la Toison d'or cl dr 
l i t  ,pirrrr de ïiirycr une seconde Bible dont la peinture esr restée rrès incom- 
l,lètç(<l, deux liwes d'heures('), une hiiloin u n i ~ ~ v ~ e l l ~ d e  Paul Oroselbl, un Guyron k 
f : , , i i r lo i~ (71,  un Romart de M t l ~ ~ i n e ( ~ I ,  deux BULCOC~,  dont un intéressant Diiomiron (9, 
ci quelques autres. 

Un bréviaire de 1'Arsenal ( ' O ) ,  exécuté pour un  membre de la famille d'Orge- 
iiioiit ("), possède également des miniatures dont les personnages rappellent par 
Icili- mise ceux qui sont représentés dans I'ornementation des manuscrits du temps 
cie 1.i l'ucclle, cités précédemment et datés d'une manière suffirammeiit autlientique. 

11 en est de même de quelques livres enlumines conserv.ir en province et ii 

I'Élt-aiigcr, tels que Lufailr de B~rlrond Di1~ziaclin, de la Bibliothèque, de Rouen ("1, 
Lez dis niororilx dei philoiophrr, de celle deLille ('Y, les Ethiptu~ d'Arirlote, à Chantilly (-41,  

des livres d'heures à Tours(.'), à Paitiers('6), à Sens('71, à Dresde IlS). U n  Pnrriual, de 
1.1 Uibliotlièque de cette dernière viile('r1, un  autre Parrivol et un livre de prières de 
celle de Vienne l*") nous paraissent, comme les précédents, d'une époque très 
iapprochée de ,430. 

( 1 1  Fr. 2008,.88. 

( 9 )  Fr. 8 6 5 ~ ;  Ci. ~ I b i - i i - S ( ;  6. sbii, ,676. 
(3) Fr. ~ ~ 3 5 3 .  
I l ]  ri. "0065-os. 
(51 Lt. 13nSq: 1st. 1 3 ~ 7 8 .  
361 Fr. 1 8 1 .  

[ i l  I r .  3 5 b I 1 .  
(8) Fi. 11111. 
(9) Fr. S 3 5 ~ , G j  rr. 939 ,  

(,fi) 660. 

( r i 1  Vr;iiiciniilililriniii~ Yiiric dDrgmont.  ilianoinr dr Plris. vivant rn  1431, r i  non son homonymc i'&rgur. mort rn 
.i"<J, CO'nlnr I'indiyuc par  rrrrui Ic uulqur  dc 1s Bibliorhiyuc de 1'Anrnri. Cc lii&risir< .,r d6iori dri rimer d'Orgciiii,ni, 
I i i i i i c i  du Iiiiibrl dr  li Linnchr r.idritc. r t l lc  <In rrignruii dc MLry-$tir-Ois.. & Iiyurilr ipprrirnnir ic ihrnuinr.  ,., 
i i i i i i i s  iic i l i c i  de 1i I r io ihr  ainri ,  nc paur:iii p r w i  que Ici irincs pkiocr. i'crlt-a-diir iriii liisuic. dc b i rmi lr .  

[ i l )  UibI. dr Raucii, i .13.  
1131 UiIiI. de Liilr. 115. 
(341 n!bl. d= c,,ant;,>y, 5 , s .  
/ > i l  Uibl. dr Tours. 
(rcl Bibi. d. Po,,<<,,. *, 
(.il Bibl. di s*.,r. 3,. 
1.81 Bibl. ,or. dr Drcrde. A. i67 (Ms"u%rrii irirnyaii). 
(191 »S.. M. 66 [Mznusrrii aUrm.iid). 
( 1" )  Bibl. i i n p  dr Yirnoc. igX1. ,851. 
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II existe à Cliiirtres un livre d'lirnres f.1, dont le calendrier est histol-ié de dessins 

A la plume destinés à i-cccvoir uiir eiiiiiiniiiiire qui n'a pas été exécutée. II y a simi- 
litiidc absolue entre les costumcs reproduits dans ces dessins et ceux que nous 
molitreiir les miniatures du Brbinircdr Salirlt~rj. 

11 iious sera permis d'ailleurs d'étendre nos investigations avec utilité jusqu'à dcs 
ouvrages postérieurs au temps de Jeanne d'Arc, mais dont l'imagerie deviendra 
pour nous intéressante lorsqu'un rigoureux examen des monuments datés nous aura 
appi-is que la mode masculine resta à peu près stationnaire de i4a5 à 1 4 ~ 5 .  Tels 
sont le très cul-ieux manuscrit anglais de la Vie dr Soint Edmond, du Britisli 
Miiseiirn 1'1, qii'ori pense avoir été rranscrit et decoré pour le rai Henri VI, en 
l'lioiiueur de sa visite àl'abbaye de Saint-Edmond, en 1433, les heures du roi René 
d'Anjou, de la Bibliotlikque nationale, ex4cut&es vers iq37 (31, un Livre dc l'nI/or- 
iiinli~i~i dei roy~  cl dei priircci, par Gilles de Rome, daté de cette même année ,437, à 
l'Al-senal ( '1,  un manuscrit milanais de ,438, à Cambridge (51, le missel d'Amédée 
de Talaru, archivéque de Lyon, d'environ 1440 !", conservé dans la Bibliothèque 
de cette ville. la Trujaiiirciier I<rieg, du Musée germanique de Nuremberg 01,  ct Lr 
l.iivi d'Ethigi~ci d'Ariitote de la Bibliothèque nationale 1x1, portant tous deux la dare 
de 1441 ,  LE P2leri1~1[c de v i e  iitimaine de Guillaume de Ileguilleville, daté de ,444 (91, 

LI R(:iiiii de, P P I ~ , L C ~ J ,  exécutë entre 1440 et ~ 4 4 4  ('"1, ces deux derniers ouvrages 
faisant également partie de la Bibliothèque nationale, le Siirmibury b ~ o k ! ~ ~ I ,  du British 
hloseuin, d'environ 1445 ( I2 l ,  et enfin une suite de sept miniatures des Archives de 
Toulouse datées de ,435 à ,445. 

Eii dehors des sculptures, tableaux et manuscrits que nous venons d'énumérer, 
iiouî l m ~ ~ r r ~ ~ ~ s  aaccoître utilement notre documentation au moyen des euvres de 
1'is;iiicllo ( ' j )  de ,lacol>o Bcllirii ('41 et  iiurres artistes d'oiitre-monts, coriternporaiiis de 
leaiiiie d'Arc ("i, et dont certaines ont pu  Ctre ex6cutées du vivant de cette heroïne, 
eii tenant compte toutefois de la différence des modes italiennes d'avec celles qui 
régnaieiit eu France et en Angleterre à la même époque. 

Tous ces documents, dont les dates s'échelonnent, pour la plupart, de ,425 à 
,435, nous permettront d'arriver i la connaissance du costume masculin au temps 
de la inissiaii de notre libératrice. Nous commenceroiis donc, à l'aide de toute cette 

II: Ur,,. Nui.,  H*dci- >'S. .,;S. 
, " ,  
. a ,  Bibl. mal. .  Iic. i i 1 6  A. Voir i'.41iundlpulr.iti, dr  C. Coudtir ,  p. lu ,  li. 
(1: Bibl. drl<Anrnri, 1 ig9 .  
15: Caiiiliibir. i i i i ivi l l i im Muirurn. 9 s .  

;,nagerie authentique, par rechercher .;urls pouvaient Ctre, d'abord la coupe de 
clieveilx adoptée par la Pucelle, e t  ensuite, l'un après l'autre, chacun des vitemeiirs 
tneiitionnés dans les t4moignages reproduits au début de cette introduction, de 
fiison à nous faire une idée de l'aspect que pouvait avoir Jeanne à son départ de 
Vaucouleurs, son voyage, ses entrevues avecle roi à Chinon et son séjour à 
~>~i t i c r s .  Ce sera la première partie de notre travail, consacrée à 1s mise humble er 

~ i , ~ p l c  de i'hériine durant ce prélude de sa mission qui s'écoula de Vaucouleurs 
ii Tours. 

Dans la deuxième partie, de Tours à Compiègne, nous étudierons la Pucelle, 
iu ivüi i t  la même méthode, dans son harnais de guerre et  dans ses robes de chevalier, 
nous appuyant à la fois sur les chroniques, sur les pièces du procès de condamiiatioii 
et sur certaines dépositions de celui de réhabilitation. 

E n h i ,  d i  Compiègne à Rouen, nous la suivrons dans ses prisons jusqu'au 
bGcliei- fatal, où nous tenterons de décrire, toujours d'après l'iconographie coiitem- 
l>oraine, le coslume d'infamie que l'liiquisiuon reservait aux hérétiques relaps. 



C O I F F U R E  

I;s iimoignageî s'accordent pour nous montrer Jeanne d'Arc, durant u mission, L les cheveux ?aillés en rond, coiffant la tête comme d'une sébile, la nuque et 
les tcmpçs rasées au rasoir, suivant une ligne passant audesruî du  sommet de 

~,~,i-ei]le <,r<p*r i,imniilotci nririi'm). Biïarre et peu seyante, cette mode, alors géné- 
i-;,~c cllez les Iiommes ('1, ne pouvait déplaire à la. chaste hérdine. étant donné le but 
qii'elle se dans son accoutrement. 

L.ç gl-cflier de la Koclielle, contemporain de Jeanne, menlionne le premier ses 
rl ,n>ri~s rond, CI 710irs ('1. 

Nous avons v u  d'autre part que l'article douze de l'acte d'accusation lui 
~ - ~ ~ r o c l , e  de porter les clrereux taillés en rond à la fason des Iioinines de  clie~ali'). 
1,':ii-riclc treize du même acre revient sur ses cheveux coupés en rond à la mode 
inasculine 1'). 

1,'article cinq du sommaire de l'acte d'accusation, faisant u n  giief à leanne 
dc !ir>i-ter les clieveux taillés en roiid on-<lriiuj du haut der orcilla('), est encore plus 
explicite. 

1.e clianoine Cochard commet donc une grave erreur en disant que les clieveiix 
dc la I'iicelle étaient coupin en rond, au-dciiou~ d u  ortilirr Fi; ce qui lui aurait fait 
iitie ciievelurr à ln Louis XII ,  gros anachronisme dont ne s'est mallieureusemenr 
I>aq~tivéc l'ignorance des artistes qui ont eu la prttention de représenter l'héroïne. 
S o u s  constatons d'ailleurs la même faute chez Siméon Luce, asjurant gratuiieincnr 
rlue la Psielle ar~oil /oit io,d,btr en rond jtuyri'à In iinitlcur du rou ion ipairir chcriclurr 
ivoire hi, et  aussi dans l'ouvrage de Mgr Debout, lequel mentionne Jeanne auri ici 
< hiiimin rou/i;~ i i i  rond à ln hntilriir d t ~  col, ~rlo i i  la coutume der chn>aliarr d u  trmpj ' V .  Or 
le seul portrait, à peu pi-ès authentique d'un chnioiitr du Itn~p,, iriséré parmi les 
ii;>mbrei~ses illustrations des dcux importants volumes de cet auteur, celui du duc 
c lç  I3cdford (91, présente aii contraire, avec sa nuque et ses tempes rasées, un sliécirneir 
i i èr  caractérisé de la coupe de cheveux en usage cliez les Iiommes d u  temps de 

: ,  - LC ~i.l.i.. il,aii i'orripuc ., IC, iriiip.i, iiirmr rrroiiiiiiodrii IC >islj. llqii.l pi, riii 
!hm.., .. (<~UI<IITIZL. HULOIII dyi#iiYI#>I II Ir"l'i. 110). 

("1 ,<,vS< i;,te,;,r"<, c, W. p. 336. 
!3, ~,u ic l ,c rz< ,  P~*'c,, K. t, p. %,O.  

,<) J b , d . ,  ,,. n*,. 

iii . i:.,p,i't, cap,,!. rut rup., i"inmiiiic< r"iium rr,,,i, in ."i",id"rn r (Q2iiiiiirri. P.airi, i. I,  p. 3 3 % ) .  
( 6 )  C~,,,,,~.,,U . pouicrouiurci . jcmni, tir', aiiriiia, i p ~ p .  p. 
1:) 7r.nni #.Ir< n "O,,C~,J. p. CCXll. 
(8)  L,, E , 6 d t u r 6 " x c p " " t  d'A,', c. 1, p .  ,94. 
{?, ,>;,,., ,. , , i  Ç.,c. ;m.p. l e  l,. .. irnil. *',,"c iir.ii,.. ~ " ~ l ~ i ~ .  du \rii ii<rir. Li i'l. du r ~ g i n i  ,* ,roui. =,ri iinr 

,n,mY.z,sc c , , ( i i ~  ilii PYllllll dc <. plillci 6ctirc il.mi l r  livri <ilcuiil, cOnnu ioiir 1. "om dr >l i i i r i  il Bdjardianirirc  nu lioiiili 

i lu i rvm ( i d d  bis. idUo. foi. 2 5 6  > ~ ~ , a ) .  Voir plus l o i n  ~ ~ u i i c  iijuie 1. 





jeulie visage, encadré d'une clrevclure de plus ci, ,,lus . . 
~ammerl t  féminisé potIr deveriir capable rl'érnoiivair le, de 
<Ic h f a c ~ ,  du tailleur fcannotiii Simon ( l i  et des houspilleurs du  château de R~ , ,~ , , ,  
Ainsi se troilve erpliqiié uri bit qui semble izirroy;il,lc , i r u ~ i g i e , i x  
aux aiilrcs. 

Viollet-1.e I)iic ~ > i i t r i ~ d  qiie Iki coupe des clicveux raiidis, c'est.a-dire caillçs de 
llla~li*i.e a cormer une calotte dont les bords paifois atteignaient i 

le sommet des oreilles (supersumrnitates aurium), comme il fut reproclié 
la  pucelle, amit k t ~  

Par les hommes d'ai-mes alin de iie pas êae gênés sous le  bacinet. ~~i~ 
l'usage, au telnps de Jeanne, de  la salade, soit avec le hausse-co~ de mailles, soit 
le collet piqué d'un jaque l a ) ,  est, d notre avis la grniide nisoii de la 

de cette inode érraiige, apparue i lit suite des cols goulot du  casiume civil et  qui 
silbristli loiigiemps après la disparition du bacinet. sous 
ce dernier casque, prolongé de saii camail, les  CI,^.,^,,^, 

\ complètement enveloppés du rliapcro,i .i ,,rrncr (11, &taient 

, 

~êrl;inls, el, dc,f:iit, noiis vuyoiis, :tri qii;itorrième 

r, les b:irinets, qui sont alois l'lrabillemeiit CI, tête doi,,inant, 
-, . 

rie coifrer que des guei-riel-s dont les cheveux deScciident 6 

Noirs doiilii~iis ici, d'après des documeiirs aiitheiiriques, 
quelques spécimens de la coiffure marcoliiie à ~ ' é ~ ~ < ~ ~ ~  de 

La [;glire 1 montre la tête de Jean I'Iaiiiage,,êi, duc de 
1. - jeam r~a,,,ag~,,:, 

CI,,, i, n,di,.,i : ..,, Hedrol-d, régeilt de France poiir soi, iieveu, ie roi H C I , ~ ~  VI 
d'Ailgleterre, proveriaiit d'une miriiaiiire q u i  le i-eprése,,re ; 

geiioo.; devalit saint Genr~ges. I,c saint y c S l  ; i c c ~ n i l , a j i , i ~  <I.,,,, <'ci,ycr l,oi-i.ii,i 
soli I i e a r ~ i i i c ,  sini ci S O Z I  I X ~ I ~ U , , ,  (:CI LIÇLIS < I C I . , ~ ~ ~ , . ~  persoii,iages 

l , l - i l l~~,  les c l i r~ci is  i-oiidis, la niiqiie et les tempes rasées très hÿur, ,lLper ,unimi- 
l n l u  o ' i r i i l~~ l .  Cette jolie scène, des plus iiiiéress;nter au de vue icoiiograp~ique 
rait pal-tie de l'ai-liemelltarioii du livre d'heures appelé commuii~nie,it le  , ~ j , , ~ l  
Be- /~rd>  qlli fut exécuté enri-e les années ,423 et 1 ~ 3 ~  W. ~ ' é ~ ~ ~ ~ l l ~  si caractçris:e 
du profil que nous dol i l l~ns  ici du duc de Bedford se reti-ouve iiaii inoiiis acte,,. 

tuée dans olie des jn"oinbi-ables eiiluminures du  ~ ~ i r ~ i ~ i ~ ~  de s,,iiihiuî (31, 

le menie 11l-ii:ce de 14'24 a 1433, o i i  il est figure en oraison devalit saiiit ~ t i ~ ~ ~ ~ .  
Le propre fl-61-e de Bedfoid, le roi Henri V, qui m o ~ l - ~ t  au château de vinceniles 

14222 était coiffé de semblable façon, comme nous l'app,-eiiiient ses portraiCs 
d'Eton Collede et de la Natioiial Gallery, aiilsi quZune miniature d'uii manuScnt 
du  Corpus Christi College de Cambl-idge, reproduit par Srrutti6i. roi ~~~~i IV, 
llere des précédei~ts, moi-t e n  1413, avait adopté lui aussi la écuelle 

: z !  5.~1 0.7 
C B L ~ C  trocs moi% qt,'c!k $ t-,, p,,~o,,~,irc 'wamd rilr lui riiiirr r ~ c i ~ r ~ ~ ~ i ~  

i i m o n d  d r  \liis, luanr, P'" " Y "  . i i i  de rrpiiiizr. loi-yur rEsiic un r o u ~ j i i  d r  ri mnin ir irnp cnurp,cniiii Ici,inoiin, 
::I ordaii"riic. r o r " ~  prirrrir r pjopoi do 12 r inu i  du &rnu arrh.ii dont ~ . i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  ,rmoau 

ir iolic, i i i~~)r~iirr soir i'is "OP hadi iiirrierr pou r  Ilinoiir dr ( l a )  riladi.. [chrii. ile <hlmbrr dn Ip. Da Cr"gi, C,O,,*,., v* ,>CL,. 

:? !  G.'Y. ~ I ~ s s .  ",'ka!., 3,O ch.,p<,o,, a Zrmnc,, p. lx* 
:a!  "t<t.  &tu-., Abd. \ > S . ,  #88j ,>,  fol. ?jO vcr50. 
, . , 
I '  l i ihi. r i t .  , h i .  il'9,. coi. 9% 
!C l  id. "".'"".'"L",""'"' / I I~~Y, ! , , ,  ,g~L"&,,ii, y,. XL 

- 39 - 

,,,,,i eii  coi~scrv;ini sn barbe ci scu rnoiisi;tclieu(~), d'al>rCs le toiril><c;iu 
lui 

Sii t  érigé l'abbaye de Westmirister. Uiie ailcienne image reprksenre Thomas 

R I , > ~ I I ; , ~ ~ A ,  C O C ~ I L G  dc S;ilirbtiry, Iç rnhne qiii fiil 1116 üu dCIiii~ du ai&)~c d'OrIdana cii 
, 4 9 3 ,  ;iririé <Ir  ioiiies piAces, aaiil. la têrr coiironiiée de clievçux rondin en skbileI'I. 
j i l , o l i i i  'l.:ilbur, le vaincu d e  I'atay, etait coiff'é selon cette mode, comme le prouvent 
t,i,e miriinture de son missel de campagne ('), et une autre du  manirrcrir connu sous 
ic iiciin de Siirmur6tiry look (41, où nous le retrouvons o h n t  ce livre a lu reine 
~[ ; i i -gi icr i ie  d'Anjou, assise sur un large trône à la gauche du  roi Henri V I  son 
ClIoLzx, dei-i-ière lequel se pressent onze seigneurs, téles nues, également rasés en 
;iLie~lc. [Ji, manuscrit de la Bibliothèque nationale (') renierme une curieuse enlu- 
,,,iliiii-e 19 ri-préserit;inc sir Ra lp l~  Nevil, premier cointe de Wesrmarelaild, mot[ en 
,.li5, accoinl>agiié de ses neuf fils; tous ont l'écuelle. 

Si i'oii rencontre, dans l'ouvrage que Stotliard a consacré aux effigies fungraires 
(1,. I;, Gi-;iiide-llreiÿgne, uii sir John Wantley, mort en i q z q  ('1, avec des clieveuw 
,iiil>lcl~iciit coiipés ras, oii y trouve eii rev:iiiclie Tliornas Ficr-Ala~z, comte 
~ l ' , \ i - ~ ~ ~ i d e l ,  inort eii iq i6 ,  Ricliai-d Ueaucliainp, comte de Warivick eri 1 4 3 ~ ,  lord 
I l i i i ige~~fo i~d  en 455 ,  sir Joliii Crosby en iq75 !V ,  et autres chevaliers anglais, 
Kir;iiit L O , , ~  armér s u r  leurs dalles fuiièbrer, têtes nue, Ics clievsiix rondin. No"$ 
i . ~ > ) . < > l l ~  d';~iitre pat-t, coifFis de méme sui- leurs tombes, d'après Hewritt, sir John 
(;.ivircsiai-d, mort e n  i450, sir Richard Quatremayns et sir John Dengayn 
<:BI i4(io ("1. Les ilfoiiiiino~tol Bi-<raa de Waller nous mettent eiicore en prksence de 
, iici,cliil-cs iiiillics eii roiid, d;iris les images de William Fyndel-rie, mort en 1444, 
,lc \\::iitei- Grriie en ,450, et d'Henry Parice en 1460 ('O). Ajoutons enlin à cette liste 
,le pc~-scriliagcs e n  écuelle John Barnard, marc en 1451, sir Tliomas Shcrnborne 
v i l  i 4 i S ,  c t  Ricli;ird hlnnsfcld en 1 ~ 6 . 5  ("1, ri':iprAr le Scpiilrhrnl muniinl~?lli in creol 
ij,ii,,iii. N ~ L I S  a~iviuiis cçrraiiieincl~t bieii d'riiiires exemples a citei. si la plupar1 des 
riri.:iiiers clont les précéileiits ouvrages donnetir les effigies n'étaient représentés . 

c;isqi~Cs su r  leurs tombeaux. 
<:e qui va suivre iious prouvera que I'&cuelle, i peu près universellement adoptée 

par les Anglais, était nail nroins eii Iionneur chez les Bourguignons. 
1.a tête de Nicolas Rolin chancelier du duc Philippe de Bourgogne, reproduite 

dails norre hgure 2 ,  d'après un tableau conriu ("), peiiit par Van Eyck vers 1430, 
oif~--e une coupe de cheveux analogue à celle que iious venons de voir orner le chef 
,i ' . . , ,  i2riiice anglais. La statue tombale du duc Jean sans Peur et tous ceux de ses 

,,. ~ .," , 
( b j  <b,d. ,  P,. %ai. <06. > ? i  i i 1 4 .  119. 13.. 
:gl .dumi drniou. . ~ d  ~ ~ ~ y a ~  irro!z. i. ru, 9 .  i l o .  468. <i6-  

:,mi Yo,.arn!ol ".",,Ci. 

!,,) Y.y ,,,,,. i RO"Y,,,<II, >" Cil*< i(iitlt"> z. I I .  V l i I  II. PL. LX. 
fil) hluir. du La"",<. 



- 40 - 
portraits qui furent exécutés de son vivant le representent ainsi coilfé ('1. Les person- 
11:igcs qui etitott~.;iiciit I C  toii~bcau, tei.!riiiiLL ci, 1456, dç Louis dc Mille, coinir de 
Flandre, autrefois dans la Collégiale de Saint-Pierre de Lille, et dont les Anliguilrx 

Nalionnia de Millin nous ont conservé les pittoresquessilhouettes, 
laissaient entrevoir le même genre de coiffure sous leurs barettes 
et sous leurs chaperons. Antoine, duc de Brabant, tué à la 
journée d'Azincourt, Jean, duc de Clèves, Charles IeTéméraire, 

--*+ alors comte de Charolais('), et d'autres princes y figuraient, 
nuques et tempes rasées. Millin nous a également donné l'effigie 
d'un chevalier bourguignon, Hugues de Lannoy, Seigneur de 5 Santes, g n n d  maître des ~rb.1en.r~ de fiance. mort en ,456, 
partant les cheveux rondis ('1. L'intéressante collection des 
dessins de l'abbaye de Saint-Vaast (0 nOUE fait voir tous ceux 

des contemporains de la mission de Jeanne d'Arc dont elle 
nous a conservé les traits, coifis en écuelle. Citons parmi ces 

2 .  - Ri'alsi ROI;" 
I Z . ~ C C ~ X C ~  dr  liiiursogiir [prrl , + I ~ J  derniers le baron d'Antoing ('1, les sires 

d'Andrignies, de la Hamaïde, de hfastaing, 
sansoublier le peintre Rogervan d e r W e y d ~ n ( ~ ) ,  auteur présumé 
d'un tableau du musée d'Anvers rrpi-ésentant le duc Philippe le 
Bon vers ,450, dont la figure 3 reproduit la physionomie. 

Des quatorrepartraits de laïques, tous contemporainsdeilotre 
hero'ïne, que nous a providentiellement laissés le prestigieux pin- i 
ceau de vziii Eyck, il in'cii est p;is l in seiil qui ne nous oifm un % 

exemple, soovenc trCs nccentiic', de la coilibre eii écuelle Iil. Les 
clieveux longs, dans I'miivre de ce peintre, ne  se rencontrent 
que sur la tête de personnages imaginaires a u  rétrospectifs ,,. 
animant des coinpasirions Cantaisiates et toures idéales. ,. . 

Nous retrouvons l'écuelle dans ceux des pleurants dont la -*. - 
tête est décliaperonnée, au tour  dcs tombeauxdes ducs Pliilippe 
le Hsi-di ( i q i ? )  et Jean  s;ins I'eur (i444)(qi. I .  -  PI^^$^^^^^ 1. BO,,. 

durdrDovrgogni lviii ~ ~ 5 ~ ;  On coiivieiidi-a que ce qui précède a suffisamment prouvé 
l'adoption générale de la mode des cheveux rondis, à la fois chez les Anglais et 
chez les Bourguignons, non seulement à l'époque de la Pucelle, mais encore 

(11 *IYI<U dc Ycr~lilkl.  dc Chinciily. dc Dïan ,  d i  Sctiiui, dr Ucnnjon. dc l ' i i lp i r i l  dr kauni ,  - 8iU. hl,, 
fr. *SIO. <al. s % G $  fr. 9 3 t 3 9 ,  rot. 7 , "  bcrso;  Est., Ob. > O ,  <OZ. =6.  

(11 L'iii i i t s  rriiiiii~uihlc r n i i i i a i i i r c  ilr i 4 1 6  Illriirrllcr. Lii l i l .  roy.. V ? I C ,  fol. 1 )  ?mous moiiirr Ir roinic dc Cli.iioliii Igi dr 
L1""' .""> 'airfi ri, r<iirll. riiiii LI" '  .Y,> ,"'"I' dur I,iiiliyp. ri Lou- l i s  ixi."i,iir&c< il< < < L i <  r'iiir i w t i i r ' i ~ a i i  d ~ , , ,  LI, ph>.io~ 
"Y""" 0"' i" rrriiiiiriiiriii y i i r '  > L W  1c i,f 0ii v ,i‘"liii.iii Drilr,ii<iii li ‘hrnirliir Raiin. i Ir d i ~ i i ~  Er ,iii pru di, 
O L W  snx~ i i rc .  Ce derni.? CS. C,I<O,C r<,,r.,c,,tc z ~ ~ o , 7 1 p ~ 8 ~ ~ ~  ci. $ 0 ,  6,s CS de ,O, .ixa,,e<ixcr driir un nirnusirii dciiriion 
:ni1i1. inxp. d. Virnnr .  2.548, "1. b l .  l o i , ,  ,soir > ~ g u r c i i i  >>ai di< rher~ur  ir,,,;r frutB. 

(31 b<mlu:", ,m,i+,,c' Ar#8i."",<', c. \,, "* LI", 3 ,  ?. 4 9 .  
( 4 )  Arrz<, Bab,. dc rAbbayc c l c  Sairn7t~V.,~~~. 
li! 1"" d' il~lii". i i r io i i  d hnioing. ..t rg:ilriiiin< repir'iiiir 'oi<ii in i r u r l l  $52. <an tomber". a 
16) Rogcr vaii der \vcydcn ,,.,,q,#xc ,399 .t n,a,r,2c .,, , , 6 ,  
;iliiiri5, i n u r i c  dii Luiirrc. Xiro i is  l i i i n ;  rollriiiuii \Varneri. Honimi i>loiid. l o i i d i c r ,  hi i i io i ia l  Gilicv. l i n i i i i i i r i .  Jiiii 

.A, ,,,, ,,,"> *>> pied, ,'Ho,x>#"c ."" t",h .,,,. "~, , j ,> ,  m",~c ,O,",, ,'>,".","c a V*,,,C, ,103 SC dcvyd,, t'ctiw ebC d',,ommc,Ja" A ,,,O, h>~, 
rii busic, &rudoin dr Linno!. 

vie,,.. ,iiii<ii iinp.riii. ,<.,,. de Lcriiir. 
Hrimrni>rl.iIi. Cymiii+r. 1ii ci#., lici on hieu. 
"icrd.. ",,i'rr ro,.,,, Daiiririir '.ii,i, .I<irhil. 
liipiig. ,"<iii., I>an.ii."i I~,,,,c. 

( 8 )  hiui ir  iir Oijoii. 
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sensiblement plus tard. Les exemples suivants vont nous montrer I'écuclle chcl les 
l;raiiGais du parti armagnac. 

Un grand panneau du  musée du Louvre représente Jean Juvénal des Ursins. 
accompagné de sa femme et de ses onze enfants. U n  des fils est évêque, un autre 
archevêque; tous deux sont mitrés, comme il convient. I l  semble que le chef de la 
famille, dont le front est découvert, se soit contenté de s'être fait n i e r  la nuque, mais 
les cinq fils liiques ont les cheveux franchement taillés en écuelle, suivant le type de 
la figure-4, qui donne la physionomie de I'un d'eux. Ce tableau est d'environ iq45('I. 

I.'écuelle remontait, en France, A une époque plu4 ancienne. Une miniature, 
eïécutbe vers ,410 ( l i ,  nous fait voir le roi Charles VI recevant 
les Pudriri de Christine de Pisan. Des quatre seigneurs entou- 
rant le trône, deux s'y trouvent visiblement coiffés en cheizeux 
rondis, alors que la façon dont est accommodée la chevelure 
royde y est peu définie. Le  même Charles VI paraît avoir adopté 
l'écuelle dans les Larneritationr de Pierre Salmon ('1. Son tombeau, 

-b ;) ;.. 
terminé en 1429, nous montre, à Saint-Denis, des tempes dégar- 
riici de cheveux et une nuque entièrement rasée. II en est ainsi 
dc la statue tombale de  Pierre de  Navarre, comte de Mortain, 
mort en iqio(4). 

4. - Dc",,  CO^, 
Les représentations qui nous ont été conservées en assez grand de, ursini 

<rhnn\on inombre de Jean, duc de  Berry. mort en 1416, nous enseignent du L U ~ ~ ~ O  L ~ U : ,  

que  ce prince, après avoir longtemps porté les cheveux tombant lvrn w i ~  

jusqu'au col et séparés par une raie mediane selon la coutume de la seconde moitié 
d u  quarorrième siècle ('1, s'était rallié à la nouvelle mode vers ~ 4 1 0 ,  en dèpit d e  ses 
soixante-dix ans LW. Les Tris richu Heum, conservées à Chantilly, et dont la rernar- 
quable décoration parait avoir été exécutée à une date très voisine de ,415, nous 
montrent, parmi les familiers de  ce prince, des iiuquer et der tempes rasées au-de!& 
de ce qu'on peut imaginer. 

Le duc Louis d'Orléans, à la veille de son assassinat en ,407, se contentait de 
porter les clieveux disposés de  façon à bouKer très Iiaur au-dessus de la nuque et sur 
les côtés, suivant une coutume encore très en vogue, alors que l'écuelle commençait 
a se propager dans son entourage. C'est ce que semble prouver une miniature un 
peu postérieure, o ù  l'on voit Christine de Pisan lui offrant ses poésies (7).  011 y 

1,) D'ipris Icr noms rr gurlilis der pcr,onnlgci insiriir roiii ihrrvn d i u r .  Jun. Vasni dri 61s. i i t  6uiyuc de Laon. LI 
Y h l i l ~  ni donc poiiiriiur i l a$&,  dl<. dr Ir ~~orninaiion ii. J a n  1 cri  ~ r ~ r l i 6 ,  ri rniiiirur ou cc piriri obiiiir 
,'~.,,,,""&< 2, . .. . . .. . . . . , . .. . . ... .... . 

( 3 )  U L > ~ I .  sri,, 6. 816. < ~ l .  ,. 
(3)  "cri , d i o . -  ,Cid.. h. ,3119.  (01. i l .  voir ausri Ir miniaiiirc du cul. 2J du fi. i l ;> ,  9" Char,., Y i  t r  ii, counisaai 

,ont ega,<,"~,,r c*iri, i c  ,,c,,c. 

fol. S. iopk d i  la m<risturc dn Ri:ii$ii dci i 8 m n q i $  d u  ' #mir  iit Chri,u#rni 
ipcis cm i 7 1 1 .  i i~x i icnui i r  Chxrks \' ciitourc dr rrr priniipziix iciiiiiuii. 

" ."< " 



remarque les cheveux borilfant audessiis des oreilles cher le prince et l'écuelle 
en c:iloite clic7 les courtis:liis. Les I I ~ L I I Y  COIS e11 goulot, usités A cette époque, néces- 
siraient l'une oii l'aiirre de ces coiffures. 

Jean, dauphin de France, mort en ,416 à l'âge de  dix-huit ans, portair les 
cheveux roridis sous le chaperon, d'après un dessin de la collection de Saint-Vaast, 
qui renferme également un crayon repriseritant le roi Jacques I.. d'Ecosse avec une 
écuelle des plus caractérisées 11). 

L'entrée de Charles VI1 à Toulouse en ,441, dont une enluminure authentique- 
ment datée (-!, nous a coiisei-ué le souvenir, le montre à clieval sous uii dais porté par 
les liuit ciipiioiils, ~>iécCdé dc I:i L>aniii&ie miinicip;ile et suivi du d;iupliiii Louis. Cette 
coinpositioii, où tous les prrsoniiages ont les cheveux taillés en écuelle, nous offre la 
plus ancienne représentation du rai Charles VI1 qui soir parvenue jusq"'& nous. II _ 
est à peu près certain que ce monarque, né e n  1403, avait, dès son enfance, adopté ce 
genre dc coiffure cl!. Tout  le monde peut s'assurer, d'après un  magstral portrait du 
musée du Louvre, que, vers 1455, il livrait encore ses tempes et sa nuque au rasoir de 
son barbier. Une miniature de l'Ar7norial da h h n u l t  Brrrylri et l'Adoration des hlages 
des Heure1 d'Etien~ic Ci inmlicr nous le montrent également avec des cheveux ainsi 
acioinmodés, et il est probable que ce prince n'eurjamais d'autre façon de se coiffer. 

La  statue tombale d'un de ses familiers, Guillaume Duchasiel, enterré à Saint- 
Denis, possède la même coupe de cheveux. 

Un  dessin du recueil de l'abbaye de Saiiit-Vaast nous fait voir le daupliin, plus 
tard Louis XI, vers l'âge de dix ans, c'est-A-dire aux environs de ,333, déjà coiffé ! 
en écuelle. Une miniature de 1450 le représente en armure, Is tête découverte, l 
nuque et tempes rasées, le bas du  visage engoncé dans une grande bavière. i 

j L'écuelle se iretrouve dails le portrait d 'E~ienne Chevalier, trésorier des finaiiccs 
de Charles VII.  NOUS en donnons la tête (fig. 5). Cette peinture, due au pinceau 
du célèbre Jean Fouquet et actuellement au musée de Berlin, est de ,450. Nous 

! 
savons, par un dessin de Gaignières (71, qu'Etienne Chevalier conserva la même 
coiffure jusqu'à sa mort en 1474. 

Jean Cadart, médecin du roi, portait également les cheveux roridis en ,452 C a l .  1 
Nous pouvoris encore citer, d'après Gaignières, les effigies de Pierre des Essars, ! i420(9!, de Macé Poret, i+zGi'"!, de Guillaumr du Bosc, iq30i1.i, d'ArnaudGuillem, 

sire de Barbaran, 1431 IL'), d'Hémon Raguier, ,433 (,'!, de Jacques de Bourbon, i 
comte de la Marche, 1438 1.41, de l'architecte Alexandre de Beroevnl, 1440 ("1, 

1.1 Jacques 1". mi d'Eco~%c. n i  r n  . a g i .  niouriii airirisne rn , + j l .  1 
1-1 Areiiircr dc Toulouu. Rc<iscrc der C i y i i o u l ~ .  1 
13)  on " i n 3  ~liii lain qii. 1. inod. d i  l'd.".ll., <iiiiidrnici,, rppirii. ' 4 0 , .  diri,,< j.,icrili c l i c i  Ici ~nlililia"iini, . ! 

p",irdr 54,).  

i l l  "=ri .lia - iiibi. ilal., f i .  4981. lui. i 1  vtzio. i 
( 5 )  Cl,zml,ii,. ,,asee Çondr. 1 2 9  mi!~izrurcx dn iiiuiii d . i l i ca lr  Ciivniui ,orai de Ji>,> I:ouqiri. 
(61 Bibl. dr  rAricnrl, 16gi. ial. 6 vriso. 
11) Bibl. " a i . .  Est, Pr i i r ,  hl. 11 .  
18) ChiniillY. Muiic Condi. Lr Yiribc d l  <ii&i.#rh d'Enguciniid Qzrton r i  do Rcrrc Yilirïr, dri& dr i 4 5 1 .  
(9) Bibl. mat,  Est.. 0 s  i 3 .  fui. ,*. 

(10) Did., os ><, 101. c<. 
( i i )  ibid., Fol. $1.  Î 
(i,) ilid.. Pr iii. fol. ,O<. ! 
l b 3 )  K . ,  Ox ~ 3 ,  Cal. 8 , ;  Pc >>a ,  rdim m l ,  * 5 5 .  
(.<) ,*S.. Ob io, fol. .<. i 
1x5) i b i d . ,  01 14. fol. 6 6 ;  PI fol. >i. 1 

<~'Axii',oine des Esaards, 1q4P II), de Jean VI,  duc de Brewgnc 144s ICI, de Deibis 
de Cliailly, iq5a ('1, et un curieux portrait du  coniiéteble de Richemoiit, daté de 
,q58 ((1. Tous ces contemiiorains de Jeanne d'Arc, dont Gaignikres nous a si lieu- 
reusement conservé les physionomies, nous présentent des spécimens, la plupart 
très acceiitués, de la coiffure en écuelle. 

C'est ainsi qu'apparaît sur son tombeau, actuellement au musée du Louvre, la . .. 
~ ê t e  du cliancelier Philippe de Morvilliers, en 1438. 

Meiitionnonr enfin parmi les innombrables exemples de cette mode bizarre que 
nous ollrent les monuments f ran~a i s  de la première moitié dii 
qoinrième siècle, représentant des personnages hiutoriquo~, 
Geoffroy le Meingre, f r i re  du  maréchal Boucicaut vers iqio*),  
le roi de Sicile, Louis I I  d'Anjou, mort en i4i7(6), Philippe 
de Harcourt, en iqiql i ) ,  GUillaume Le Duc, en 1453 isl, sans . . 
oublier le bon roi René d'Anjou, lequel, indépendammerit-de T~ 

ses chcveux rondis et contrairement à la coutume générale, 
l~ortait, vers ,435, des moustaches et la barbe en deux pointes , 

ciicore en usare cher certains Anzlais(la). 
Iirieï allongées(r), selon une ancienne mode du siCcle précédent 

- 
« Ce genre de coiffure, dit Viollet-Le Duc en parlant de 

5 .  - Eiirnnc Cliri*licr 
l'écuelle, est adopté par les ducs de Berri ("1, de Bourgogne, kf dc ra,vcc 

 par le comte d'Armagnac, par les Dunois, les la Hire, les 
luvénal des Ursins, les Duchâtel, les Pothon de Xaintrailles, par le daupliin lui- 
i n h e ,  Charles VII,  etc. Les bourgeois alors tenaient aussi, sous le chaperon, les 

L'écuelle devint rare après ,455. Q~ieiqueî vieillards seuls restèrent IidCles a 

çctte mode de  Leur jeunesse. Nous avons déjà vu en eRet le connétable de Richemont, 
d:iiis un iiortrait de ,458. et Etieniie Chevalier. sur son monument funèbl-e eii 147.fi 

~ ~ .~ , 
coiffés en cheveux rondis. Le  tombeau de Charles d'Artois, . comte . .  d'Eu . ("1, mort 

e n  ,472 A soixantedix-huit ans, et du roi René d'Anjou (''1, qui termina sa 

cari-ière eii 1480, nous font voir ces deux princes également rasés en sébile. 
A l'encontre de Siméon Luce, de Mgr Debout et du chanoine Cocliard, I C  

1 ' )  LI,,,,. iiii.. ,Pi Fol. i9 , .  
("1 i l i d . ,  O., >', loi,". 3 3 .  53 .  
( 3 )  ib,d. .  P. '"l, 
141 ,b?d., 0 s  84, 6,. 48.  
:il ,,,"ri, <i<Al"'i."<. 10,. 58.  
(61 Uil>l. iiii.. $ a i .  a i  ili A. fol. C i .  
r i 1  hi,i l i i i .  .,"ii."iil, "alioniiri. c .  Y. ii* LII, Vl. 5.  P. if 
(II Bid.. r .  1. il' III. pi. i1. p. iZ2. 

( Y ]  VIIS ~ ~ l j .  - b b l .  naci. lai. i i j i  A. hl. 81.  vcria. [Vo,c p . i g .  6%. 7 . i i n  dcsiin rxriiiii d.mprb criCr initii.ii,irc:. 

PLUS >.#rd, R c > x  *'At#joa 7acr:6- sa bac!>*. ~ L O ~ L C C  pour rcpaquc, r )  % Bey ievrcs cc lc rn>c?m~on, cc ''c%t a>'cc 3.7 >~?7?~~"x,am'c 

l > . xLc8c  cm. aoxx ..,i dr  irmprgn. qu. vri.rii, i r  driir 1.sse II rniorr rcpririiii. ioii~i rit riiii~lr 
so7>  beau, %lab,3 V L ~ I C X  dc s a i m r ~ ~ ! a u r ; ~ ~  d'Aoscr3 [8ib>. nar,, E,L. Ob >a COI. 84; e t  sur un v i t ra i1  des Cordc!xcr> dc 1.1 

iiiini ville tiUii..  Fol. 3 3 %  ir riounii =usri 6xuri  rom 6Ir Tcrn, dur di Czlabrc. ruiUi igalcmciii ci i  i i > n r u x  iaiidii I I b i d .  

1"1 Euttic dr Bourgci. 
( 1 1 )  Yiollsi-LC O u i ,  D i r i  du r n d .  <. LLL, p. - Dcvr iiiiicuicr rcirihrri de IYg l i s<  de hoirc-Dani. dr Seiuur noUr 

inoniir"i, "ris ilio, In dnpirn .l ln b~"'h.,, dr "ilh Lou, roi"rr rn icurite. 

, , .. 
IL<) Uih,., "sr.. EiI. Ob i o ,  Cd. i,. 



- 44 - 
P. de Barenton, dans sa ,Jeanne d'Arc/roi~iicainei~),  concède avec raison des cheveux 
couru taillés en rond la Pucelle. Mais nous venons de prouver combiçii il est dans 
l'erreur Ici-squ'il ami-ine qu'au teirips de Jeanne, les hommes portaient les cheveux 
tombanr droit sur le cou et les tempes où ils couvraient les oreilles. Niant l'autorité 
de Viollet-~e Duc, il @tend s'appuyer sur celle de Racinet. Or ce dernier, dails 
tout le cours de son Corlime hiiiorique, n'a pas parlé une seule fois de la coupe de 
cheveux en usage l'époque de Charles VII. Il s ' e s ~  contenté de reproduire, trks 
infidèlemerit d'ailleurs, le portrait de ce monarque par Fouquet, ayant jugé à propos 
de le grari6er de cheveux, complètement absents dans l'original, où les tempes sont 
manifestement rasées sous le chapeau. Il a donné en outre, comme &tant contem- 
poraiiics du même prince, quelques miniatures executées sous le règne suivaiir, 
montrant par conséquent des mades qui n'étaient plus cellej de iq30. C'est ainsi 
que irop souvent les hisronens du costume ont reiiseigrie leurs lecteurs. 

Au déhur de ce chapitre, nous avons accumiilé les témoignages attestalit chez 
leanne d'Arc I'adaptioii des cheveux rondis. Noix venons de faire ensuite une  
énumération de personnages historiques de la première moitié du quinzième siècle, 
aiiglais, bourguig~ioiis, armagnacs, coiffés de mCmc, prouvant dès lors que la 
P~icclle, abdiquani toute coquetterie de femme, s'était touc simplement conformée 
i la inode inasciiline de soir tenips. Une icoiiog~-apliie, que nous croyoiis pouvoir 
dater avec une prédrion surfisaiite, va maintenant nous faii-r cannairre les difféi-eiltes 
pliares que rraveisa le long règne de la coiffui-e en écuelle depuis son apparitiori 
jusqu'à soli déclin. 

11 existe des manusciits eiiluininés portant les dater de iqoo ig!, ,+on il!, 1403 ($1, 
1104(", 1406 Dans auciin d'eux ne figurent des personnages ayant les cheveux 
taillés en sébile. II en est  ainsi pour les tableaux et pour les sculptures qu'on peu! 
faire remonter à la mêine énooue. 

A ,  

Le plus ancien document iconographique dans lequel on voit apparaitre quelques 
exemples de cheveux roridis est un Tirencc, offert au duc de B e r 7  en ,408 01, par 
l'évêque de Chai-ires, htartiu Goure de Chnrnzionp (81 

" .~--o-.- " 
Nous daterons donc de 1407 environ l'apparition de l'écuelle dans l'iconographie 

médiévale. Q u a n t i  la raison d'être de ce genre de coiffure, nous croyons la trouver 
dans la persistance de la mode des hauts colleu montants, en forme de goulots de 
carafe, appelés carcoiilri (91, qui dura de la fin du quatorzième siècle jusqu'assez avant 
dans le quinzième. Pour conserver une chevelure un peu loiigue avec ces sortes de 
cals, il fallait la maintenir roulée au-dessus des oreilles. On firiit par trouver plus 
simple de raser la nuque. 

i'i P: 1 6 .  L'*uirur d r  riil< p l w r i i t  i'r8orcr d'r prouver qui Jcinnc 
icrii ~ ~ ~ ~ , ~ i . < ~ ~ ~ ~  d i ,  D ~ , ~ , ~ , x , ~ ,  donnrlir i P ~ u i  iiiiri=ndii = 1.8 ~ ~ i r ~ r  i i i 'urali-ir yu,  n i  "=ut i.oii dzni ~ ' h i , o ï ~ ~  qui I~~~~~~~~~~~ di yur~qdri rlir.l ou ,no,,ir,, 

IL'; a*ra'ct 'c 5.m '''>s*,o". Sous ~ ~ ~ I c ~ ~ ~ ~ J ~ . ~ ~ ~ ~ ~  \,c,lsrmt d , r c c ~ s t ~ ~ c m c  in, GJ , J , ~ ~  f ), hJ dv c,gl. 
;" "Iliiil. ,,ri.. fi. 375-I. 
( 3 )  !Ai, h. 363.5. 
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Cette extraordiiiaire coupe de cheveux, fut loin d'obtenir à ses deburn le succès 
trop souvent reservé aux innovations excentriques dans la coiffure ou dana l'habille- 
,neni On ne la retrouve pas chez les personnages des Grandcr Heur61 du duc de Bcrry, 
terminées en ,409 ( c l ,  et il lui fallut encore six années, pendant lesquelles elle ne fut 
en faveur qu'auprès d e  quelques outranciers de la mode, pour arriver à supplanter 
presque compl&tement les clievelures gracieusement disposées de manière ne 

couvrir que le haut de l'oreille, en usage depuis la fin du siécle précedent. 
La Bibliothèque de l'Arsenal possède un manuscrit des p l u  intéressants pour 

]<étude du costume civil vers i q i a .  Nous voulons parler d'un Tdrmce('), historie de 
'eiit trente-deux miniatures, que le savant administrateur de cette bibliothèque, 
M. lienry Martin, a eu l'heureuse idée de faire reproduire e t  de publier Pi). Parmi 
les cinquante personnages masculins ligurant dans cette précieuse enluminure, il en 
est trente-six dont on peut apercevoir la coupe de cheveux. Comme il est arrivé de 
tout temps, tour ne sont pas testonnés de la même fagon. Des divergences dues à 
I'âge, à la Fantaisie ou à la position sociale de chacun ont toujours coexisté avec la 
made générale de l'époque adoptée par le plus grand nombre. 

Dix vieillards représentés, soit têtes nues, soit couverts de chaperoiis laissant 
dcviner la manière dont leurs chefs ont éti  accommodés par le barbier, font partie 
der trente-six exemples précités. Six de ces hommes mûrs sont coiffés de cheveux 
modérément longs et ordiiiaireinerit roulés assez haut pour decouvrir le bas de 
l'oreille, selon la mode de la fin du quatorzième siècle, mode toujours dominante et 
qui subsistera exceptionnellement jurqu'audela de rqi5.  Trois sont simplement 
tondus plus ou moins ras. Le dixième, sans doute le doyen de la série, le vieillard 
Micion, des Adelphfi, a conservé la chevelure coupée à la hauteur du col et couvrant 
eiitièi-ement les oreilles, telle qu'on la portait au temps de sa jeunesse, sous le règne 
du bon roi Charles le Sage. Aucun de ces dix pères nobles ne pouvait raisonnable- 
ment infliger à ses cheveux blancs, ou mêmegrisonnants, le ridicule d'une mode aussi 
subversive que celle de I'écuelle. 

A la jeunesse élégante seule tolérait-on semblable excentricité. Et en effet nous 
voyons apparaitre l'écuelle sur cinq têtes de jeunes seigneurs parmi les douze que 
nous montre l'enluminure du Tirencc de l'Arsenal. Les sept autres, bien qu'apparte- 
nanr également i d e  coquets jonvenseaux, sont coiffees comme celles de la majorité 
des vieillards du même manuscrit, à la mode courante de l'époque, c'esr-adire en 
cheveux roulés courrant le liaut de l'oreille. 

Sur onze valets, six oni les cheveux simplement coupés courts, quatre les porte111 
assez longs pour cacher l'oreille en partie, et un seul, le Geta, de Phortnioil, s'est 
permis d'arborer l'écuelle, à l'instar d'Antiphon, le fils de son maître Demiphon. 

Le mime ouvrage rious fait voir encore deux marchands d'esclaves, l'un coiffé en 
cheveux roulés, à la made dominaiire, l'autre en cheveux courts, et enfin, dans 
l'Lu,iiipiie, le soldat Thrason, possesseur d'une longue chevelure pendant sur le doi, 
tout à fait fantaisiste et exceptionnelle. 

0-uoique plus nombreuses qu'à leur début vers 1407, les écuelles sont donc 



encore, d'après ce Ttrarre, lieu usitées en iqto .  Tous les manuscrits IlistoriCs 
auxquels oti peut ;assigner cette d;iie corilirmciit ceue assertion en nous olSraiii une 
proportion sensihlemcni aussi faible de cheveux rondis (LI. 

Dans le Hiiccarc dc Jcon sfl~ri Peur (ll, égalemeiit de la I>ibliotlièqiie de l'Arsenal, 

et à ],cil IWC" cu~iaerii~~<~'."iii dit 7;'lrtirr 'luiit iiotts veiioiia de lu  qttultité der 
éciielles II;". ral1po1.1 aux cl~çveux roulC~ couvriiiit le Iiaut de l'oreille est encore 
très minime. 

II nous faut arriver i la prtcieusr. enluminure des Trir rirhcr Hcuro du diic dc 
Bcrry ('), exécutée vraisemblablement vers 1 4 ' 5 ,  pour voir eiiljn l'écuelle régner 
sans partage sur les chers rasés très Iiaut des princes et des gentilshoinmes de leur 
domesticité. Dës lors, certe siriguiière coupe de clieveux, tout en demeurant très en 
vogue auprès des seigneurs, sel-a peu ii peu adoptée, d'abord par les bourgeois, 
toujouir désireux d'imiiei- la iioblesse, et eiisuite par les geiis du  peuple(,), non 
moins attentifs rapproche,- leui-s allures de celles des hautes classes, de telle sorte 
qu'en i430, l'écuelle en forme de calotte, surmontant la nuque et les teml,es rasees 
5' troI1vel.il eii fziveur <I ; i r~a  tous les r;iiig, de l;i Iiiérarcliie sociale. Leu iiiriombr:ibles 
iigures d'liomrnes que contie~it  Ic Ilrivioin dr S u l i i b i ~ v i ~ ) ,  enlumin6 eii France ( 6 )  

vers cette dei-iiiere date pour le rtgeut Bedfoi-d, sont routes, sauf de rares excep- 
tions, repi-ése~itees :ivcc les cl>cveiix tailles eii roiid. Les anges du paradis eux- 
mêmes s'y \,oielit parfois coiitriii~iis dc sc ci>~if'oi~mer :< certe rnode biznrreiil. 

hlais c'est s1111011t de lif30 :I 4 0  que nous ~rellcolltrerons dans les moiiuments 
icaiiograpliiques les gens d e  toiitçs coiiditioiis pi-esque uiiiformément coiffés a i n i  
en France et en A ~ > ~ l e t e r r e  tg). - 

Une curieuse peinture sur  bais do musée de Versailles reprtsentant une scène 

~ .~ ~ ...... 
a'.. Ir. c i l ;  fr. 6 0 2 ;  fi. 157;- l i ;  lac. i ioeii .  - U i b i  di Mnrnsi. 660. Bibl. dr Cicn. Colleci. 

- 
~ ..r. -- v.<n,,c, 1855. 

.<l>, - B>I>l. vat., 1.. ~ 3 ~ .  - ";hl. d* rInq,i,",, 5,,. 

:liiniilli, 4 0 4 .  - Bibl. dc Kviicn, 116. 
1 . -  B,b,. ,,., ,. F. <". 
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,le cli;isse nu vol h la cour d u  duc I ' l~ i l i~ ,~x  le Hoai, coniiciit irctiie-dctix iétcu 
,nasculiiies sur trentc-cinq avec I'Ccuelle. Seuls, ut1 gentilhomme et deux valets y 
I,ossëdent des cheveux modérément longs couvrant les oreilles en partie. Ce tableau 
r io~ i s  rait voir dana un payaago cliampi.rrc er verdoyant, a u  bord d ' u n  diang aiir Icr 
,ives diirliicl cles cliïrsrura s'ébattent, den couplcr de jeunes aeiyriçura et de gerbtcs 
daines foulant la prairie au son d'un orchestre compose de ti-ois minétriers dont 

sonne d'une trompille armoyke aux  armes de  Bourgogne. A l'exception d'un 
1,crSonnage Krotesque, revêtu d'une loiigue robe rouge, et qui n'est autre que lc 1o1 
ilii bon duc Philippe, comme nous l'apprend la mention en cursive gothique inscrite 
au-dessous d'un dessin du recueil de Sairit-Vaast ('1 ireproduisant ce fol tel qu'il 
ligure sui le panneau en question, les assistants des deux sexes, maitres, valets et 

Iauconniers, sont to2s habillés de blanc. Appuyé contre une a b l e  sur laquelle sont 
preparés des f rui tse t  des rafraicliissements, le duc, son oiseau lavori au  poing, 
entouré de quelques-uns de ses familiers avec lesquels il devise, préside i la fête. 
Non loin de Irii, la diicliesse, vêtiie d'liii rirlie inaiireau d'lrer~niiie qiii la distitigue 
'les aiiti-cs d;iii~es, scmble faire Ics Liotiiieurs de la rtunioii. La date de cette peinture 
esr déterminée par le lion de  Luxembourg-('1 figurant i la fois sur la banniére 
armoriée de la trompette du rnéiittiier, dans l'écu ducal surinontanr l'liuis d'un 
ciiîrelcr de bais coiisrruir sur  piloris au milieu de I'6tarig, et enlin sur de grands 
Ilacons dc cuivre que des icrviteui-s ont  déposks au pied d'unç lontaiiie. L'muvre cît 
doiic postérieure i ,442, aiinée de la cession du duché de Luseinbourg a Philippe 
le Uon ('i. 1)'autre part, l'ige que l'artiste a donu6 aux traits du duc et de la ducliesse, 
les costumes assez particulie~~s dont il a revêtu certains personnages de son tableau 
et qu'on retrouve dans un manuscrit de ,441 (4, ne permetteni guère de fixer pour 
l'çxtciitiori de ce travail u n e  cliiie heiiiicoilp plus recente qiie l';innée i 4 4 9  

U i ,  I!,'fir,ic <Ici I'ritirri ('1, coiitrin~iorairi de la pr6cddriitr priiirure, ~ious  Sourriir 
la même abondance de coiffures en écuelle. 

Celles-ci sont encore en majorité dans les manuscl-its enluminés de 14-50 
i 1455, notamment dans le Glrampion der Domci de tq5i c6i et dans l'Armorial dl1 

héraul Bcrry(7l. 
D'après Vallet de Viriville, c'est vers ,455 que Gilles le Bouvier, roi d'armes de 

Berry, aurait terminé son Armorial La première miniature (91 de cet ouvrage 
reproduit la scène dans laquelle l'auteur offre son livre h Charles VI I .  Tous deux 

1 , )  D-.pri, hl. Louis Bo<i. .rrhiii,i. du drparunirni dr L i  sommr. i" pri"i.. ii .nniogi.ir j a r q u u  Llbourq, dr 
V.lin'i.""i,. inun En . j , l ,  'onii.nr d'.tailiu.r ,ci in.rriprion, tiguiin, .," , ,A< d r  yrrryiir ,outci Ir, ~",iir< de porir i iu.  

probibicinini d.i.i"i., hi d. c e L u  i"o,rii>". coll..cioii. 
,'i Alri,, >Ilo. ",iiliypr ir Bon puri.:,. ,"O p;rr : " 6  B*ur60sni n.,l<,l 2, Bo.r:.f"i a.wYn. C t  Ir. ir bu,. il 

fi#~<(~i. Dciifi i i diir iir Ui.ibinr ri> L ~ ~ o .  ron hic i i l i r i  bl.iioiini : imr i i i t  e u  1 <L 4. di iliuipgnr madiiiir; iu ilj. ) ~ r > i d r  
a o b r ~ o p  ~ i , , ,  si dc arsiui; a ii out rii ~ d ~ ~ d r ~ .  on iruuir. dini ici rompiil d r  i h drr. & ,+in : . * jriiin di 
HrlLr. gr.,l irui de > ~ r ~ l \ .  driiiounnr . iiruirilel. auair giiur II < r d  dr <crici de \ I i  ri  ). i d j o ~ s i c r  Lri arma dr Birbani. 
ois i l  ., , . , C ~ . ~ C  longue r i  dr XLYU I,. x, . (L. dc ~ ~ t ~ ~ ~ n ~ .  il, ijn dl B ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  .. I .  bbii!.  ce rut rruiriiirnil 
p . t , 8 i i  , l i  , 4 1 9  "YI i d l # i  Pllllippr r c l n p I ~ c c ~  bl acml1cs d i  Br.ii,iixi d u  L ~ Y ~ S ~ C I I I .  q u a i l i e r  dc <an ECY ~ l i r  b lion dc Lusrni- 

<,, di L. rrr,,"ii *"i ,., rut O,,C .,or. du dudi. iir cc 
( t j  O,~>,C, dC ,:, b,., ,c,,e, ,Mt,"., ,. tc, ". 3 .  " 0 , C  dC, &d,,~,,r<. 



portent les clieveux rondis. Sur les vingt-ciiiq sei~neurs  dont les costumes de pi-adç 
ornent la suite de  cette euvre iiitCressante, qi :ttre sont casques doiit il est iinpousihlç 
de voir Izi caiIrurc. Pariiii leu vingt-et-un autres, quatre ont les ciievçux bouffant de 

cllaque c6té de la tête et laissant seulement découvert le bas de l'oreille. Ce sont 
les ducs d'ol-léans, de Berry, d'Anjou et  de  Bourbon, trônant vêtus de longues robes 

a l'antique ou habits royaux auxquels seuls avaient droit les pairs et les de 
France. La disposition archaïque de leurs cheveux semble coiiventionrie]le que 
leur habillement, et i'apparence de même âge donnée par ces miniatures au duc de 
Berry qui n'avait que neuf ans en 1455 IZ), et au duc d ' o r ~ é ~ , , ~  13) qui en atteigiiait 
alors soixante-quatre, prouve que ces images de princes sont plutôt des abstractions 
que des noi-riaits. 

~~ ~ 

Autrement réalistes et caractérisés apparaissent les cortumes des 
gneurs à cheval doot les chapeaux et les chaperons n'ernyêclient pas de constatei- 

l'absence de cheveux à la nuque et aux tempes, et parmi lesquels nous le 
dauphin, les ducs de Bourgogne, de Breogne, les Comtes de ~ i ~ h ~ , ~ ~ ~ ~  (3) ddc 
Ilunois (41, de Sancerre, de la Marche, du Maine, de Laval, les barons de Cour- 
tenay et de Moritmorrncy, les maréchaux de Lohéac, de Saintiailles e t  le rire 
d'Albret. 

Si d'a~itl-es in~nilsci.its attestent eiicoi-e cette persistance de la mode des 
iondis jusqu'en 1455, ils nous montrent en mênie temps la vogiir crojrrante de 

cel-taitles inno\'atiolls dans la coiffure qu'on avait vu poindre aux d e  iq50. 
Quelques dcueiles s'étant allongées sur des nuques rasées moins haut (i!, dei clievelurei 
osèrcllts'alfranchir complètement du rasoir P1. Ces deriiièi-es parvinrriit 
les cheveux tailles eii roiid, et après 1 ~ 5 5 ,  011 ne trouve 1.écuelle qu , j  ybtat 
d'exception. 

'roiir ce q u i  pi&chde iioiir ;imCiie ;i rdsunici- ainsi lçn Cvolutions de cette inode 
excciiii-ii(iie : apparition vers 1407, adoption par les hautes classes en i 4 i 5 ,  geiié- 

lalisation pi-ogressive dans la bourgeoisie e t  le peuple de i q i  5 à apogée de 
'430 a '450, décroissarice de 1450 i t455, et ensuite disparition, quelques vieillards , A seuls s encetant à conset-ver la disgracieuse tonsure de leur jeunesse jusqu'à la firi 
de leur existence. 

Ne bornant pas son empire à la France et à la Graiide-Brrtag~ie, l'écuelle 
ii-alichit les monts. Une miniature italienne d'environ iq45 représente ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ,  
comte de Coreggio, oifiant son Hirtoire d'Ang1rftrrr ( 7 )  à Philippe Mane Visconti, 
duc de Milal?. Tous deux ont la nuque et  les tempes rasées. La plupart des m ~ d a i l l ~ ~  
de  Pisanello nous fournissent des exemples semblables, atténués, il est vrai. Dar 

, . ~.~ . 
,',l 1 4 s " .  - b w ~ d t e % ,  b b ! .  ro)a., gn7S;  10, 

virr iii" - i b i d . ,  ga16. ,O,. + r i ;  gj , , ,  loi. i g B .  
ilij. - Bihl. n i t .  ir. log. toi., 
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goût iialicn('1. Cirons eiiac autrcr Ic profil du célhbre mtdaillcur par lui-mémc 
\,ers iqq5(<i ,  celui du  marquis de Mantoue, de ,447, aimi que la medaillehl'efigie 
de Pietro Candido Decembro, datée de 1448. O n  rencontre encore des seigneurs 
italiens coiirés d'une manière analogue parmi les dessins de Pisanello de l'album 
Vallardi, conservé au Louvre. 

Ce dernier musée posséde en outre une suite de quatre panneaux de l'école cata- 
lane d'environ ,430, qui nous met en face d'un saint Georges espagnol ayant les 
cheveux rondis, à la française. Dans le tableau exécuté par le peintre catalan Luis 
Dalmau en ,445, représentant lavierge et les conseillersde Barcelone ('1, ceux-ci sont 
également coiffés en écuelle. Mêmecoupedecheveux se remarque vers 1450 sur le chef 
dedonYago d'Avaler, grandconnetahle deCastille. d'après une médaillede Pisanello. 

L'existence de l'écuelle se trouve ainsi constatée en Espagne et en Italie (0. 
O n  voit, par tout ce que nous venons de mettre en lumière, combien est fausse 

l'opinion accréditée par certains auteurs d'après laquelle la mode des cheveux 
randis aurait été le privilège exclusif de  la cour de Bourg-ogile. L'un d'eux (jl, 
paz-lant du yolyptique de Saint-Bavon et  mentionnant la tête entièrement chauve 
do dai~arçur,  soupgonne celui-ci d'avuir, en signe de piété profonde, enlevé u sa 
perruque en forme d'écuelle, en hoeneur p r m i  les courtisans de Philippe le Bon D. 
Ciie pei-ruque ne pouvant tenir solidement sur la tête la conditioii de descendre 

par deri-ièl-e assez bas sur  la nuque, nous croyons difficilement à l'écuelle postiche. 
Comme le montrent les portraits de Jean van Eyck figurant deî personnages cou- 
verts, la calotte de cheveux épargiite par le rasoir demeurait le plus souvent invisible, 
enserrée dans le chapeau ou  le chaperon. Le fait d'ôteri'uiie ou l'autre de ces coif- 
Cuics aurait risqué d'avoir, pour un porteur de perruque en  écuellc, la conséqueiicc 
Iïç!>eiise ri'ciiies,ci.celle-ci en msme temps que le couvre-chef. Le crine entièremçiit 
iiiiludé de Joîse de Vydt!6), le donateur du célèbre retable, s'explique par cette 
raison que l'écuelle entrainait justement la suppression des cheveux de la nuque 
ct des tempes, les seuls subsistant ordiiiairement autour des têtes les plus chauves. 

L'écuelle damine donc en Occident durant les trente-trois premières années du 
règne de Charles VII ,  et si, parmi les images qui nous ont été canservhes de cette 
iiériode, 01, rencontre gà et là quelques longues chevelures, leur rareté ne fait quc 
confirmer la règle ~é i i é ra le  (7).  

. " 
( 5 )  Hcmi H I s ~ n ~ ~  Les Ejii, p.  1 2 .  

(6) voir p l u ;  loixi. ~ l ~ . ~ i ~ ~  d r  RO~. ,  66. i. 
(,) II ., iui,,O"', 'X,sL' d", rr'e,>iri,,urr d. di<iinguri d. II g<"i<rlia. Ci icr ia i i  yu- "07" ln., . Ylgnr. ,,mi 
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IIQ io i t&oa  Ica ri~iiirdoa clii~dtici~iici, B I'<ll>oqi~e de Jeanne d'Arc, I'Allemagiie 
seule seirible ii'avoii- 1'"s voulu prendre sa parc dans ce coiicert des nations eii faveur 
de Vécuelle. Cette mode ne se rencontre qu'a l'état d'exception dans les monuments 
germaniques contempoi-aina, et ceux-ci nous montrent le plus souvent les Alle- 
mands de toutes classes agrémentes de luxuriantes toisons dont les boucles folles 
cachent plus ou rnoiiis les oreilles de leurs possesseurs('). En iq43, au Pal de 1'Ar6rc 
Churl~rnoi~nic, les peri-oqiies à I'alleinaride des six pages qui matitaietit kr cliniai'x d e  
paru>ri d u  comte d'Arliei.g, firciir sensariori parmi les têtes en partie dénudées des 
seigneurs de la cour de Bouigogne, c r . . .  et d'abondant avoit iceulxpaiges cheveulx 
crespés d la façon d'Allemaigne; et croy qu'ilr furent artificiel, non pas les leurs 
propres 2, écrit Olivier de la Marche dans la narrarion qu'il nous donne de cette fête 
chevaleresqriei2). L'extrême rarete de l'écuelle eri pays d'outre-Rhin fait compi-e~idi-~ 
les chevelures opulentes de trois des personnages de la tapissene allemniide di, 
musée d'Oliéans à une époque où  l'on faisait boii marché de la couleur locale. 

Qu'on nous pardonine la longueur de ce chapiti-e su r  la coupe des cheveux 
mascillins au temps de notre liéroïne. Ainsi que l 'a écrit le savant Quicherat ( l ) ,  il 
ne faut pas reculer devant les redites lorsqu'on a le désir de faire enti-er In vérité 
dans les esliiits. Piiisseiit ces lignes parvenir jusque sous Ics yeux des ai-iistes, les 
coiivairici-e et les empêchei- enfiil de iious produire desJeanne d'Arc coiffées comme 
les combattaiits de Foinoue et  d'Agnadel. 

! iiiii~iriiir~ <lC i-f*',l.li. d= Ir l%il>l. i n? .  dr iiiigi~jiie, lul le r E P ~ w ~ , L .  rrrriiiii l iiiininiig. dr I , ~ , ~ .  A I . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  d u  nixii ~ - . i ~ ~ , , ~ . ~ g ~  I,DrL.ilr ~ . L , S =  liiilii lclil~.~.blc ., i. 10YIE lil,,i,i Z ~ C C  pilbl. L O ~ ~ * ~  
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CHAPERON 

1.a Chronique dr la Pi~cd l i  nous apprend qu'à Vaucouleiirs on lui avait fait faire 
i a i  rknperon B /iomi~ic('l. p 

Lorsqu'elle pénétra dans la gi-ande salle de  Chinoii, elle avait un rhapprron de 
iqne iilr la teitc, écrit hlathieu Thornassin i'i. 

Lcs actei d'accusatioii, cités ~ i l ~ i s  haut i'), confirment ces deux témoigiiages. 
II paraîtdonc Iioi-s dedoiite que, peildantsoii voyagedeVaucouleurs P Chinonet 

~Iili-ant son sCjour dans ceue dernière ville, Jcniine d'Arc a été coiffee d'un ciialieroil. 
Nous avons d'ailleurs les 131-opres paroles de I'liéroïne qui declare qu'a Chinon, mise 
en prkseiice du  roi, elle avait un cliaperoii. < Iiiterroguee se son roy et elle firent 
)point de reverence a I'aiigle quant i l  apporta le signe: respoiid que ouil d'elle; et se 
iigenoullaet ouitason chaperoniil. »Cet te  réponse suffirait à elle seule pour infirmer 
l'assertion du p f t i e r  de la Roclielie qu'à son arrivée au château de Cliinon elle avait 
u i i i l ~ u p p e o i ~ ~ ~ o i r i i ~ r  10 lexteii), La parolede la saintedoitprimer tausles témoignages(". 

Viollet-Le Duc a expliqué, avec figures i I'alipui, comment le chayeron, petite 
cliape à capuchoii à 1'0,-igiiie, avait fini par devenir bonnet oii turban i volorité, tour 
eii conserrantsa destination primitivel~). hlaisl'énorrne tâche, asnumte par l'éminent 
architecte, de décrire en détail le costume et les armes d'une péi~iode de sept cents 
ails nepo~ivaits'arcomplir sans erreui-s et sans omissions. Pareille entreprise dèpassair 
le i  investigations d'uii e i i l  Iioinrne. C'est pourquoi, parini beaucoup de science, 
de iiombreuses lacuiies et de Ragraiiies iriexactitudes se font remarquer dans les 
deux volumes du Dictioii,taire du iiio6ilitr q u e  cet auteur a coiisaci-es aux vêtements 
mèdievaux. Le  chapei-oii notamment, qui joua u n  rôle si important et si caracté- 
ristique pendant tout le moyen âge eiÎt mérité d'y être plus complètement trait&('). 

( i l  ( 2 ,  ".Ilci q c,i,iiii dr  l, "i<i"ili.. P,"<<,, ,. ar.#qur IViP.  >DI. i r  Ii YuilIf. "iris 1839, p .  8 , ' .  

:1) P. i 6  c i  L I .  
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D'iine érudition moins témkraire mais mieux assise, Jules Quicherat, n'ayant 
prétendu écrire l'histoire dii costiirne qitc dans ses ~ ra i idcs  liPics, ci> 6vit;iiit de trop 
liasardeuses prbcisioiis, a s o  davantage se tenir à l'abri de l'erreur. Comine 

pour les autres pièces de l'habillement, il n'a fait qu'effleurer la 
question du chaperon. 

Le Gloirairr arch4ologiguc de Victor Gay, dont le princilial 
merite consiste dans une abondante et précieuse compilation 
de textes intéressanu, estresté encore plus insufikant dans 
la descriptiori qu'il renferme de cette partie du  vêtement. 

Be même que les ouvrages de Quicbcrat et de Viollet-1.e 

'7 Duc précCdemineiit cires, le Matiiirl arci~iolo- 
giqueduregretté CamilleEiilart, embrasse trop 
desiècleset un ensemblede matiéres tropéten- 
du  pour que son auteur ait pu aiprofondir en 
touspointsetparfairel'aiuvredesesdevanciers. 

Ayant restreint notre étude au  costume 
M masculin en usage à l'époque 

de leanne d'Arc. iious nlloiis 
.. - ci,~,~ro,, du p ~ ~ p ~ ~ ~ ~ .  lili. nous efforcer d'être à la fois plbis 

[Ch%?trcux dc Lhjon] ~ r é c i s  e t  olus cornolet. 
l 
i 

Très ancien, le chaperon dura des siècles(.). Nous 
montrerons, au cours d e  ce rravail, qu'il en eiiste 
encore quelques vestiges dans certaines de nos coiffures 
modernes, civiles et militaires, ainsi que dans la tenue 
de cérémonie de nos masisrrats et de nos professeurs. 

Le  profane, qui d'un =il admirarif contemple les 

v r .  1 
D 

i 
détails pleins de finesse du merveilleux Puits de Moïse *.- Pacrmn du chrprmn du pcopbriw ~ i i i r  ! 

de la Chartreuse de Dijon 1x1, ! 

Kr 
s'arrête parfois intrigué devant un objet de forme imprévue 
posé sur l'épaule gauche d'un des prophètes composant 
cette œuvre magisirale. L'initié a reconnu le chaperon. 
Notre figure i en donne l'aspect et la ligure 2 le patron, 
que nous croyons avoir reconstitué aussi exactement que  

5 .  - c C ,  d ,  X I  x ,  possible. Ce n'était en somme qu'un capucbon dont le 
collet D E s'appelait goiile, ,pleron ou patlr, l'ouverture B C 

i,irngilie ou harbiite, et l'appendice supérieur A i~niclte(~J. 
La Iigure 3 représente deux croqi~is de cliaperoiis plus ancieiir et de coupes 

diiiii-entes, exécutés e n  marge d 'un  recueil de statuts municipaux des métiers de 
Toulouse qui fut rédige de ,279 à 1'31 (41. 

I I  y avait des cliaperons :I coiirier cornctter et dca cliilperotir P lonyucv corncitea. 
ÇÇUX que viennerit de montrer sios dessins sont de la categorie des premiera. 

La figure q reproduit le patron reconstitue d'un chaperon à longue cornette 
proveiiaiit d'une des statuettes de pleurants qui entourent le tom- 
beau du duc l'hilippe le Hardi, au Musee de Dijon('i. Nous doniions 
la tête de ce pleurant (fig. 5). Ici, le chaperon n'est pas porté sur 
I'Cpaiile, comme dans l'exemple fourni par notre tigure i .  11 n'est 
1'"s davantage mis en capuchon enveloppant la tête de manière A ne 
laisser voir que le visage, suivant la destination première de tout 
~1i;iperori. 11 est disposé eii boiiiiçt. L'avancke de la visagierc î s r  

retournée sur elle-même en dehors de façon i coiistitiier une Eyaissc 
saillie, et cette visagière, avec son bord ainsi retourné, au  lieu d'eiica- 
djer la figure, coiffe le cràne. Le guleron retombe alors su r  l'épaule 
di-oite, et la cornette, après avoir reposé en partie sur  l'épaule gauche, 
pend libremenr le long du dosl'l. 

[,es patrons reproduits dans les hgures 2 et q nous rnoiitreiit la 
coi-zierte issant verticalement de la terière du cliaperoi~. U n  exemple, 
tiré, coiriine le dernier, des statuettes des tombeaux des ducs 
de Uouigogne, nous met en préserice d'un autre type de  cha- 
pe~-on, dont la cornette, au lieu de saillir verticalement, se 
trouve prolonger horizontalement eii ai-1-ièi-e le soininet du 
c.ipuclioir, dispasition que fera comprendre la figui-e 6 doii- 
oaiit le pati-on de ce nouveau chaperon. 

Dans cet exemple, la goule, plus longue que celles des 
chaperons précédemmeiit reproduiu, est 
rendue plus éroffée au moyen d e d e ~ x ~ i t c c ~  
latérales destinées à revêtir les Spaules. Tous , ,,,,,,, ,", 

les chaperons, dont la goule desceli- g ~ ~ ' ~ d ~  co8r8=crc v=cctc=l' 

dait assez bas pour couvrir le haut 
des bras, possédaient cetre particularité, iiatiirellement 

indépendante de la direcrion de la cornette 131. 

II est donc Ctabli qu'il y avait des cornettes ver- 
ticales et des cornettes horizontales, et que ces 

deuxsortesdecoriiettesse trouvaient taillées d'un 
seul morceau avec le chaperon. 

I .  - C I , ~ ~ C , ~ O .  srcndc ~sr,3s,Lc V C . ~ ~ ~ I C  
Lesmonuments voiitmaiiitenant nous montrer 

un troisième genre de cornetres, lequel n'était pas 
le moins rlpandu, celui des cornettes caillées à part et rapportées ensuite i la têtière. 
Le mode spécial d'emmanchement de ces appendices leur permettait de pivoter 
libi~ement, de haut en bas et inversement, autour de leur point d'attache, dc 

( i l  ïomrntnri  cn i l i 6 ,  rc iombcru r u t  icrmini rii ~li i .  

1 ~ 1  11 riut rrmriyvii quC cri<r longue roinciie ir ruiriiin L> pointii!ic !vair hg. 11. dr pri..nl.r ion pl;,i 
d i  raic. ."di, Ir 'ou,,. ru,".,,. du rit.p.ron dr II 6giirr 1 ,<,,r *in, Ir du yio6,. 

: p l  Co"">ire,"c"c a u x  '17apcr""3 > <or"ctw3 ~ c L " c ~ ~ c ~ ,  <""j*",5 mi\ics " c " S ~ , , , Z < ~  ,CL,"><, p*, ""C cm",x>.c, c,>"pcro,,, 
ii von Iiil rb.ii.rrion d.r piirr. d i y r u l n  n<'niitiri i. iangu.ur du guirron. .\i raup. di" +ru, ",orcri,,, ?lit 
rnsuii. suinnt Ii Iignr painiili;. iniixqu.r riir Ir yroon. de ir1,r b5mi yu. c o t i  droi t  u iup.rp..c .uriE,".", ~"l i  gluch'. 

Coinmr pour tour nos piiron' dr ibrprianl. II r i r ~ r i l e  tir i wni du 61 dr ItisH<. 
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Iiorizontale, mais encore tuiitcs Icu positioiis obliques iiitcl~rnddiaires. Très cti 
1liveii1- air qiiiiiri?ine siècle, les coi-ncttcs ir:ippartCcs in'appai-aissent guerc avant iqoo 
iI:iiis I'icutiogriipliic du iiioycti ig r .  Oii cuiiipiciid~.ii que leur ii~veiitioii cunstituait 
r i r i  progrès d;ilis i'ari de cotilectiotiirer les chaperoiis. 

Nous avons mentioiiné dans notre préface I'exisience, au Musée Jeanne d'Arc 
d'OrlC;ins, d'tiiie iapisserieallemairiic reprdseritant I'ari-ivéedela Pucelle a Cliinonl'l. 
L'un cles cavaiiei-s d c  la aiiiie dc 1'1iCrtiïriç s'y trouve coiIli! d'uti cli:iperoii r,i/urisl, 
c'est-idii-e mis eii capiiclioii enveloppant la tête (Gg. 7). Ce cliaperon est rouge, 
ciitouré, I:i Iiniitsiii- di i  fiont, d'iiii tartii jaune  er bleu. II est dilicile de distinguer 

nettement sur  la tapisseiie si ce iortil iippal-tient i uii bonner rouge indépendant 
mis par-dessus le cliaperan, ou s'il n'est autre que la cornette enroulée de celuiii .  
Daiir cette dernière hypothère que nous croyons pouvoir adopter, la cornette est 

certainemenr rapportCe puisqu'elle diffèie de couleur avec le reste de la coiffure. 
Ce bariolage, qu'on retrouvera plus tard dans l'accoutrement des lansquenets, peut 
s'expliquei par I'oiigine allemaiidç de la tapisserie. On ne le rencontre pas dails les 
costumes fiançais du temps de Jeanne  d'Arc, où les chaperons se montrent génè- 
ralement d'une seule couleur. 

La figure 8 donne le patron de ce chaperon tricolore. 
L'angle b o 6 ,  formé par les deux fentes obliques n 6, reprdsenre la pointe supé- 

rieure du capuchon destinée à recouvrir la naissance de la cornette sur sa face 
externe. Les deux angles itli, réunis ultérieurement, formeront la pointe inférieure 
qui sera cousue à la face interne de la cornette. 

Pour exécuter ce cliaperon, il faut réunir par une couture d'abord les deux 
(1, *"S., >c.. t ,>< %<rn"l. pr. .'<i"ignri d. II "*,,Y i n  d."~l.L i CClfC t.p,,,ic,. II d ' i ~  approximrrirr dr  ><,o. 
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iifittca rntirlico c i ,  ~ ~ t t i *  Icx d c t i ~  ligtio% c«itrbrs / h (le IN ~ & l i B ~ e ;  ct~ntiiic ïui~ilrc 
ciiseniblc les deux ligries droites c'c de la cornette. II n'y a plus alors qu'A jaiiidi-c 
I;I cornette à la têtière en cousant 6 a b sur 6'0' 1'et b c 6 SUI. V r ' b ' .  

1.a ligure y moiitre l'aspect de la cornette cousue l'eiiiÿille en pointe de 
la têtière et tombant à plat le long du  dos. Cet assemblage, invi- ,. 

sible sur la tapisserie, nouq .-- , 
est donné par une statttette 

b i b  

P 
carilette mi-partie jaiinc et 
hleueducliaperoiiroiig-edoili s ~ ; r o ; , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d  

est coilrd le comuannon de <i~uir=ri*J*ir i l io!  . " 
J e a n n e  d'Arc, reprdsenré par notre hgure 7. Dr iiombi-riireï 
miniatures nous olfient <I';iilleur.i rnaiiitr exeml>les de ce 
mode de jonction de la cornette ;L la ~Etièi-e Pi. 

La figure 10, provenant du B o r t o r e d c ~ m ~ ~  ivirii 

Peur ('1, donne un cliaperon fran~ais ,  enformé 
comme le chaperon allemand précédent. 013 

peut remarquer dans ce dernier exçrnple 
l'extrémité de la cornette sortant en dessous 
de soii eirroiileinciii. 

1.e chaperon avait l'avaiitagesui-le clia~>eaii <:i 

le simple boirnerde se traiistormersuivantlrs cil; 
constances. I l  était à plusieurs hns, et c'est ce 
expliqiiesa trèsloiiguevogiie, malgréla bizarrelie 
apparente de certaines de ses métamorphoses. 

Lorsqu'il s'agissait de se gararitir du  froid, 
oii er io. I'n~forrnait, Pour  îi~Jormcr ainsi que le le chaperon, montrent les on ligures i y  pre- 7 qt ,>. - C I , . , P C ~ O ~ ~  

6 .  - IPliiun dis cirprrnn ., r11,12076e ,I. i. wni...ri. C A Z C ~ ~ ~ O  iiait de la fagon suivante. Ayant préalablement ciiraon, 

retroussé une fois sur lui-même le bord de la 
visagière et irapproclié son ouverture de celle du guleron, en les juxwposantl'une sur 
l'autre, on saisissait des deux mains l'anneau d'étoffe ainsi obtenu, le guleron eii 

:,, \,O;, pl,,, ,",,x, , C ~ < < O " *  <11a,,~,o,, de LX ttgure >g. 
:!\Vers ~ ~ a a .  - Blb(. "a,., fr, fol. h S  recto c t v c " s ;  x 3 ? 6 * ,  <O). 3 4  

l i 0 5 . -  i h i . .  I r .  jyb.  fol. i i .  

>*Y*.  - ibid., fi. ,3173.  <O,. i i i  "cri". 
i 4 i m .  - 1 b i d . .  fi. 1. Col. 9 5 5  r c r s a i  6. 6.6, ioliui Y 5  i r i .o .  i a i  rrrso. iih mi i )  rri<o; 5 .  xr iu .  hlic>< y > ,  

3 ° C  f,. , 0 7 5 ? ,  ro,. ,, "C,30 .  - ,,X~L. ,,C,'A,.<,,.,, j",,, hl. , gb  \.<.,O. 

i<i*. - Bi!,,. "rr..fr. ,o .  l,,l. ,*,. - b"i. hl,>".. Hl.,. 1,s. ,<il, ,O,. ,ug *., .,,. 
1140. -B,bl .  dr I'A~,.,X"~. ia,o. ru,. ili. 
141g. - Biuirllcr. B i 6 1  r o y ,  ioyix, Col. 1 .  

~ 4 6 0 .  - tiibl. <Ir CLcimont~vatrnb, h l ,  hl. 69. 
.*sa. - BA,. ,,ii.. ir..,i!,. Fol. ,",. 

(1) "<a5 ,485.  - B m .  de >'AtW">,, .?L99, ("1. 259. <:e <I,",x.o", B,<l~Le ., ,<nto,,,rc, ,*", "",,,c tz,,,* d . ~ " ~  ,,,> 
tisrii ,,lii' .i.'iiqur 3 ° C  ir di,,, da,,, wiiibl. ronirriioi<ni ir .li.i,..i",, d. I r  Iigiiir ,. 



dedans, la visagière en dehors, et on y introduisait la tête de manière que le guleron 
s'étalât en pèlerine sur les épaules et que la visagière encadrât le visage (fig. i i ,  A.). 
Mais comme celui-ci se trouvait alors un peu trop enfoui sous l'avancée de la visa- 
gière, bien quecetteavancée fût diminuée par un retroussis, on modifiait ceretroussis 

en  refoulant i l'intérieur les parties avoisinant les pommettes de 
façon à rapprocher du front le bord supérieur de la visagière, 
ainsi que le fait comprendre, en B, la figure i t .  Cette dernière 
opération occasionnait, de chaque côté du  visage, comme on le 

voit su r  notre dessin, un pli vertical qu'on peut remarquer 
dans tous les monuments anciens représentant avec quelque 
pi-écision les cliaperoiis eiiformés('!. La tête se ti-ouvait ainsi 
chaudement enveloppée e t  à l'abri des intempéries. Courte ou 

, ,a. - c ~ ~ ~ . , o , ,  longue, la cornette pendait librement su r  le dos. Lorique la 
dimension de cet appendice le permettait, on l'eriroulait en 

t~irbaii au tour  dc la tête, comme la font voir les figures 7 et IO. C'est bien de cette 
maiiièi-e quela Pucelle adii  porterson cliiilieroii durant lesfroidesnuitsde Février pen- 
dant lesquelles elle dievaucliait, ail cours de son voyage de Vaucou1eu1-s à Chinon. 

Loi-sque, le beau temps t-rve~iii ,  on dCsiraitd8fii~bCrI"isan cal,iicliori, c'est-ii-dii-e se 
dCsencapiicl>oiiiier, il n'y avait q~i':i saisii- de la main droite t'extrémité de la cornette, 
préalablementdéroulée, et 4 la tirerfiaiichemeiitdehaut 
en bas. La tête surgissait alors, dhbarrassée de sa chaude 
enveloppe, le cou se trouvant entouré du retroussis de 
la visagiire, letjuelretroussis pi-enait L'aspect d'un large 
col, ainsi que le montre notre figure i5(j!. C'brait ce 

appelait merrre le cliapei-on oi gorgt(t!. 
II est boii de &ire reinarqurrqiie la disposiiioii régii- 

lière des plis dessinant nettement col, capuchon et gulc- 
roil, telle qu'on la voit sur  ce fragment de miniature e t  

A 6 
surles nombreux monuments représentant certe manière ,,, - h,,,c ro,mcdL> chaFTan ,>,. c5 ,,. 
de porter le cliaperaii, iie lieur s'obtenir qu'cri tirant sui- 
la coi-nette. Cette simple traction ]>rovoque seule un résultat sausfaisaiit et  immédiat. 

En temps normal, le chaperon se coiffait par la visagière, en bonnet, le gulei-on 
pendanr d'un côté, la cornette de l'autre, comme l'a montré la figure 5 .  Il s'enfon- 
çait bas sur  la nuque et  couvrait le haut des oreilles. Voici l'explicatioii de cette 
dernière particularité. 

La visagière, destinée en principe 1i encadrer le visage, se trouvait ti-op grande 
pour êt>-e tiansmuée en toui- de tête sans subir de modification. Si donc on voulait 

("; , L ~ , c , J ~ % ,  P S ~ , < * ~ " & , ,  ,\v,r ,", No""cam ,,.dog"s. 
( 3 ,  "c., , , ,a .  -"<b,. t., ,,. " $ " , 3 ,  ,O,. 

II! cc<iigc Cl i . i \ i~ l l i i i i  ..iru,,i. quiii , < I i .  ,"rrl,.r mouru, Ir .li.iii.iiii "."lin. . ,I iiii i.*.<Cii d. ~ l ~ r i i i i i ~  blriiriir, d< , , 'h~ 
,po%,3,%o>m,L, dc ~I>>"<<c~,  dc ,,"""C.#". S",,C,S, ' , ' " , , c  .Obc dc "c,""., VCSF <hd"rc :,,, <oscc cc rm *a%,,"c d< <,<, 1 <,-*- '",,> 
dort, aux picii<. ii ii.yy.rix n 6 . r ~ ~  CL L I I ~ P ~ > C A Y  ICSLC, ZYIYL ullc clilcifnc der irant nu L ~ S ~ P I I Y .  il 

mettre le chaperon en bonnet, il fallait 
rétrécir la visagière. A cet effet, les bords 
de cette du  chaperon, étaient, soit 
repliés, soir enroulés sur eux-mêmes, et 
l'accroissement d'épaisseur que leur don- 
n a i ~  l'une ou l'autre de ces o~érat ions  
diminuait sensiblement son ouverture. ,z, - ~ 3 .  - ÇI~.~..~,, 

ioiE& 6" Lano., Néanmoins, malgré ce rétrécissement, mc,c,,h ~ ~ i i r r  Cs bonncr lgulrmn "illl", 
trop de largeur empêchait encore la visa- p~rdniu*s*l,ranl Sn ',"Y dr coq) 

giëre d'enserrer suffisamment le crâne 
au-dessus des oreilles, d'où la nécessité - d'englober le haut de celles-ci pour être 
coiffé solidement et ne pas être déchape- 

i-onne au  moindre heurt ou 
au premier coup de vent. 

Lorsque le chaperoii </ transformé en bonnet pas- 
' ~Cdaii uxrcloi~guecornette, ' 4 ,  - Cliipeio,, <"i,,i r,iI.oii,,.i 

,/ 
\ appendice e,,combra,,t ~ r * ~ ' ~ , " ' " i l i l : l  iYni. l i0 "illl",~".d . llil< O " I " ~ C , ~ Y " I ~ Y  ,Y,, , , ,  

s'enroulait riarfois en tortil circonscrivant le bord rerroussè de lu 

'i visagière formant tour de tête ( 5 ) .  Sous ce tortil s'étalait le guleron qui 

? pouvait dès lors servir à préserver d u  soleil ou  du  vent, soit la nuque, 
soit un côté du visage, en tournant le chaperon à volonté suivant le 1 besoin (fig. 12) l11. L'extrémité de la cornette se trouvaitplusou moins 
saillante hors du turban, comme le fait comprenilre la figure i q  1'1. , I l .  - Ç , i . i ~ ~ ~ " "  

, ,,,,. ,,, ,,,, Les deux exemples de chaperons en bonnet que donne cette ligure 
proviennent d'un Dirameron d'environ 1440. On  remarquera I'extré- 

; 
; imite de la cornette issaiit du tortil, en dessus dans l'un, en dessous dans l'autre. 

Q~telquefois on enroulait la cornette de manière que le guleron, au lieu de pendre 
sous le turban saillit par-dessus eii fagoii de crête de coq (hg. 13)(4!. Le chaperori 

7 4 x 3 .  - Bi i i .  ,<"<.. H.A. LIS. <<li .  CD,. S i g  "trro. 
i l  86. - Lurijun. Egli.. d. San Frtdirno, pirrrr rombal. de hbrrro Trinu. 
ver. i , i o  -B ib i .  "al.. 1.r. illG,. lo i io i  , i l .  i i i ,  .II. 

i 4 % 5 .  - l b id . ,  h r .  i l l S ,  fo l io l  86.  gi.- Bni.  I<ui. .Add. US. i881o. Col. il verre. 
>&?o.  - Dibl. nii.,tc. zGii,Col. Io; hi. I1>9\.iolior 1 7  urrso. <i rrrro. (7 rriro, ioS rciio. 35, verso, +il 

* < o o  - 8 ib1  d i  Charuc3. 111. fol. i l .  - Bibl. dc Roucn. i i 1 3 .  Col. 6. 
~ ~ 3 5 .  - B,b!. aat., 1r.ss9, r01im9 , j , ,  , ,O,  S b .  "C.,O, 9 1 % .  ,8g"c,so. 
1840.  - IbiP., 6. s ? i i l .  101. 50. - Bibl. dc I 'ArrcnlI l o l o .  loiiui i 8  reno. 16 iriio. 1%. 

,,x: Vcm >4tn. - b b i .  nstt., lac. t;%g4, Cal. 433 vcwe. 

(1) vcn >,,o. - Kb,. dc rA,sc"=,, 5 0 7 0 ,  <O,. n,4. 
11) Vers I l l 0  - Hrnry Mniiin. Ir T<rnir dr i  Duil, PI. XI I I .  Crr ourrigc -Art Iicruroiipd'su<icr crimpbi dcrrlriirperoni 

donc ik puicrom>, i o i i t  disporci en rrclc i i i lbnlc a u d c s r u %  du rUcbrn. 
O" rn croiir. riicori dl,,, ,.< nir"",'rir. <"i~>,,. : 

i i " 5  - B i b i . "  .,., b. .11sg,  Fol. 1. 
~ 1 1 0 .  - IUX, ir .  g, fol. 33 urno; Ir. i 3 .  lol. 5 0 ;  fi. r i g ,  fol. Cg; Fr. 616.  l u l i o i  <a rcrro. 6 4 .  81  rrno, gl. 

96 rrno. 99 r inu .  iii rcr-o iii. ,in, t i 8 .  i.9 icrio r r  rrria. iso; h. ioiios g<, 116. 9 ° C ;  ir. i i 410 ,  iolioi 16 rcrro. 
5 3 +  ?<<cm cc vcrzo; Fr. 1%353, Fd<os 5 ,  2 ,  16 verso, > 6 7 ,  >63 vcrm; rr. ~ 0 3 5 9 ,  4 verso; f?. mauv. acq .  CS>$,  (0 ) .  7 -  

lhi. g ( l l i  Vol. 3 . - B i h l .  dr Uciin(on. 8 6 1 ,  Folio% b .46  rrr-a. $84 v.iroi 865 ,  lol. 1 5 .  - Uibl. drTra j r< .  i ~ g ,  b l i v r  5 .  i > B .  
mihi. - nibl .  dr i ' ~ ~ < ~ , , ~ t .  S L ~ I .  iolio. 8 0 .  g4 rema. 313.  

~ 4 , : .  - Bibi cisr.. Lai. ,<62a. iol. I .  
Ylrr 5 4 2 5 .  - »d.. lai. i i I B .  Col. 8,.  - Bril.  mu<.. Add. MS. i B 8 i o  Col. 96. 

1 0 a .  - ~ i b l .  I~,. i ho l~ .  rot. ,g. - nibl d r  R O U . ~ ,  COI. ,. 
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ainsi atourné prit le nom de chaprron a la oguardc. Les cocardes de nos coiffures d'uni- 
Corines et de livrces, dont les plis eii èveiitail rappellent ceux du gulei-oii dresse en 
crête, n'ont pas d'autre origiiie. On sait d'ailleurs que les cliaperons étaient souvent 
vêtements de livrées et, daiis ce cas, aux couleurs der villes, 
seigneiirs ou chefs de partis qui en octroyaient lu livraison. 

Ces deux agencements à cornettes tortillées, l'un sur le ,jT . , 

guleron (hg. iz et iq), l'autre en dessous (hg. i3), nous . , 

paraissent avoir été rarement employés avec le chaperon à ' . !  : 
transformations, dit chnperan é enformer, qui fair le sujet ,'. 
cxclusif de ce cllapitre. Il semble qu'en raison de leur éco- 
inoniie u n  peu compliquée, ils furent plutôt de mise avec le 2 f 1 .  

chaperon façonne, c'est-idire établi d'une manière fixe et 
devenant dès lors une sorte de chapeau. II est du reste asier 
difficile de distinguer, dans l'iconographie ancienne, les cor- 
nettes tortillées i demeure, de celles qu'on pouvait enrouler 

i i 
i(> - Ch.#prioii et dérouler à volonté. Toujours est-il qu'en général, lorzqiie coiHe bu,,nii Igu,i 

le cliaprrori i enformer se coirait en bonnet, la cornette ~LiY"iiric P ~ I , I . ' ~ I ~  do-) 

pendait de côté librenieni, comme l'a montré la hg~ire  5 .  
L:i coi-nette r;ipportée, dit type de la figure 8, permetrait, ainsi q u e  la coriicrrc 

de coupe liorizoi~rale donnée par la figure 6, une façon de porter le cliaperon eii 

bonnet qu'on reiicontre dans plusieurs monuments du  quinzième siècle ii), le guleron 
pendant par derrière en garde-nuque, et la coriiette tombant à 
plat le long du dos, par dessus le guleron, comme le fait voir 
la hgure i6('). 

EiiTiii, dans les cori&ges funèbres, les proches i l i i  défunt 
l>oit;iiciii cc qii'oit ïppclait I L  ih,ip<tui~ ciiiliru!iiiii. C'ei;iit u n  
cl~aperon de drap noir('), qu'on eiiformait, le gulei-on revêtant 

les épaules, le capuchon coiffant la tête, et i 'avande 
de la visagière laissée dans toute son ampleur, ce qui 
constituait I'rmbronchrment. 1.e visage, enfoui dans la 

. profondeur de cette avancée, demeurait invisible, et - la cornette pendait à plat sur le dos. La ligure i l ,  

reproduite d'après une statuette de pleurant du tom- 
s i .  - Cl i ip run  dc druil cml>roiiilii 

beau de Philippe le Hardi, fait comprendre cette 
disposition. La figure 18 donne le patron de ce chaperon de deuil, qui possède, 
de même que le chaperon de la figure 5, deux pièces d'épaules rapportées. C'est 
au moyen d'une pince pratiquée sur chacune de ces pieces qu'on obtenait l'exact 
emboîtemerit des épaules par le guleron que présente la figure 17, ainsi que beau- 

coup d'autres chaperons de deuil d o  quinzième sikle L'). On doit remarquer la large 
ouverture de la visagière du chaperon embronché de notre pleurant. Son pourtour 
dépasse la dimension normale, laquelle n'excbdait guère deux pieds pour les cha- 
peroiis ordinaires de moyenne grandeur. Cette particularit~semble avoir et6 spéciale 
aux chaperons de deuil. Ceux-ci en effet, fournis aux frais du défunt pour le temps 
de la cérémonie des funbraiIles, n'&aient sans doute pas faits sur mesure, mais 
raillés pIur6t grands de façon à pouvoir s'adapter aisément 1 toutes les têtes(,). 

Le chaperon embranche fut conservé tard dans le cèrkmonial des convois 

fiinébrcs puirqii'il figure encore aux obsèques de l'empereur Charles Quint en 
i558('1 et à celles de Louis XIV en i 7 i5 (0 .  

Bien que cette manière de porter le chaperon fût plus spécialement réservée à la 
famille et à la maison d'un défunt le jour de s e  funérailles, elle avait ètè également 
employée dans des circonstances moins solennelles, mais parfois aussi moins avoua- 
bles. L'incognito, que conférait à son porteur le chaperon embronché. etait trop 
propice aux attaques à main armée pour que les malandrins n'usassent pas d'un 
gcnre de coiffure leur permertant d'exécuter leurs mauvais coups sans risquer 
d'être reconnus. Aussi cctte mode avait-elle été defendue par un  edit de 1399 1'). 



1.8 suite i*iiriin ria llciiti c ~ I F ~ ~ - ~ ~ ' w ~ I Y I . c ,  CollulituCe par le8 pitioresques plruranÿ 
des tombcaux dea ducs de Pourgogne, est une source unique et précieuse pour 
une etude approfondie du  chaperon au quinzième siècle. C'est ce qui tious a 
conduit h parlcr du chaperon de dçuil, Iiieri que Jeaiirie d'Arc n'ait ccrtailiemer,l 

. ~~. 
jarnaiseu I'occasion de leportel-. La plupart de 
ces pleurants ne sont pas dcn rnoincs, corninc 
d';liicuiis seraient tentés de le croire, mais 
bien des officiers de la maison ducale revêtus 
de la livrée funèbre commandSe par les cir- 
constances. Leurs chaperons uii peu spéciaux, 
quant à l'ampleur de leurs visagières qui fait 
que la plupart d'entre eux ne pourraient être 
mis en bonnet, n'en ont pas moins la coupe, 
dana ses lignes esseiirielleï, de 10~19 les cliape- 
roiis uïiiés alors dans la vie ordinaire. Les 
diverses cornettes de ces coiffures de deuil 
soiir identiques à celles des chaoeroiis d' , isxop 

L L  ~ - --- 0 -  cool-ant que nous représentent, avec les ','. - *'I"PL.,LLY.. d i  Li IY I I> .LU .I Ii i ~ t i ; . ~  
lii ira. <, dei ionii.iur drIrin mèlne~ variantes, d'iiinombrables miniatures 

"8 de i ' h i t ~ ~ , ~  I. lion 
des trois premiers quarts du q~iiirzième siècle. 
C'est pourquoi nous croyons utile de moi,. 

ri-er, dans ILI ligure ig ,  six m:iiii+res différentes d'adapter ces appendices ai ix  
capuclions q u e  iioiis ofi-e, mec i i i i  i~ierveilleux fini de détails, l'envers de ces 
iolies statuettes. 

On recoiinaîtra dans les deus  preiniers chaperons, eii commençant en haut par 
l a  ceus dont les figures 6 et i S  ont doiiné les patroils. 

1.e secoiid et le ti-oisième prorieiiiieiir do  tombeau de Philippe le Hai-di, termilié 
eri 141 I .  Le risièine et dei-uiei- nppniiieiir 3ii inonurneiir de Jean sans Peur, aclievé 
cii 1470. Les trois noti-es se reiicoiirirnii dziiis I'oriiementarion des deux tombeaux. 
C'est dire que  ces variétés fiirent imniiiables pendant plus d'un demi-siècle, et qiie 
par consequeni ellcs ont existC du  teiiipr de la Plicelle. 

Quatl~e de ces cliaperons sont i coi-iirriei rapportées, deux seulement j car,leties 
Iioriroiiialcs. Avec le type à coi-nette ici-ricale doiiné par la figure 4,  ces six chape- 
iroiis forment la série complèie dei diilèi-eiirr eininancliemenü de cornettes usités 
düiis la première moitié du siiilirièini siècleiTl. 

0ii iremarquerri que les coitiiiics fçtiiiatii Ici corneiies se trouvent raiitôt sui- 
Içurs Saces exceriles, comme d a i i  les srroiid. ciiiquième et sixième chaperons, tantat 
sui- leurs faces iiiteriics en coiiraci a v i c  le dos et par suite invisibles, ainsi qu'e,, 
tiinoigneiit les pi~eiiiier, traisièinc e t  qiiari-ihiiie ci~aperons. 

II ariive soiii-eiic que  les coi-iirric> s,iiir rxillées en deux morceaux et, dès lors, 
coiiiiirees a la fois intérieureiiieiir et rxrti-iziiremeiit. Cette diipositiori, obligatoire 
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i i ve~  les cornettes mi-parties de deux couleurs (fig. 8), se rencotitre aussi dans les 
,haperons à cornettes non rapportées, lorsque l eun  têtières affectent la forme 

dti ci-irie. Une couture est CII c lki  indispensable polir obiciiir cciic 
convcxiiC!sl. On voit que le cinquième chaperon de la hgure 19 rentre dans cette 
dernière catégorie. Indépendamment de sa couture interne, invi- 
,iblc aur noire drnsiii, la cornette de ce chaperon poaskdc u n e  

couture externe, visible, qui se prolonge sur le capu chon jusqu'au 
bord de i'auverture de  La visagière. Cette couture ne serait qu'une 

complication inutile si elle ne servait a cintrer le 
dessus de la têtière. 

C'est pour cette saison qu'on doit considérer 
'omme convexes les têtières des quatrième et  sixième 
clial>erans, à cornettes rapportees, puisqu'eller sont 
coo~uréeî A leurs somme&, tandis que les capucl~ons 
des trois premiers chaperons sont forcément droits, < Y -  - cuiUrl<~ ripporiic 

sc trouvant taillés d'un seul morceau et sans couture. di,po,<. ,.riiiilrmrni Iiorironulci"ini 

Remarquons enfin. avant de  quitter I<examen de  
lii ligure i g ,  que les trois grands guleroiis de ces chaperons du rang superieur 
s'aogmenteiit de pièces d'épaules dont sont dépourvus les guleroiis de dimensioii 
moindre des chaperons de la deuxième rangée. 

On  peut voir que les cornettes de  ces chaperons, si variees qu'elles paraissent au 
premiei- abord, se ramènent toutes à trais genres, celui des cornettes 
verticales, celui des cornettes Iiorirontales e t  celui des cornettes rappor- 
tées. Ce dernier, bien que d'une coupe plus compliquée, &tait le plus 
répandu par la raison qu'il donnait à la cornette la faculté de se placer 

aussi bien verticaliment qu'horizontalement. Les cornettes rapportées 
sont en effet en majorité dans la saite des pleurants enchaperonnés des 
tombeaux des ducs de Bourgogne, où l'on ne rencontre que quatre 

cornettes horizonrales et une seule cornetteverticale, proportionquisemble 
bien se trouver ronfirmbe par u n  examen attentif des miniatures du  quin- 
zième siècle. La figure 20 montre les deux positions verticale e t  horizontale 
qu'on pouvait faire prendre à la cornette rapportée d'un même chaperon. 

Parmi lei diverses façons de coiffer le chaperon, il en était que favorisait 
la cornette verticale e t  d'autres qui s'accommodaient mieux de la cornette 

horizontale. Nous laisserons de côte la sornette rapportée que nous 
' - i'"'"'r' P~~~~~~~~ savons propre à toures les transformations qu'on exigeait du  chaperon, 

la rr iombrrrphirurl .  
~ ~ * d u n ~ ~ a r n ~ t ~ ~ ~ c r c ~ a i c  puisqu'elie participait à la fois du  type vertical et du  type horizontal, 

pour parler maintenant des différentes aptitudes à se m6tamorphoser 
que possédaient inégalement ces deux derniers modes, toujours usités, quoique les 
pliis anciens, en raison de la simplicité de leur coupe. 

La cornette horizontale tombait naturellement et régulièrement à plat le long 
du  dos, lorsque le chaperon se uouvait enformé ou mis en gorge, comme on  peut 
le voir dans les figures g, i i ,  15,  17  et  19. 11 n'en etait pas de même avec la 

!,) Lr, Lgvrc, ? <, 1, doonin, ,CS pli.on< dc *.Ur ~ h . ~ ~ , o n i  i 'aro.i.i "riiirdu. rooi .*mp-di. ~rr* ion*.rii. dr 

~ ~ , r n i " < S  u z i r c , .  



cornette raillée verticalemeirt. Le capuchoii eriforin6, la cornetio verticiile ne tombaii 
A plat qu'A la condition de lui faire pi-oduire A 8a naissance deux sortes de 
corries qu'occasionnait la courbe concave de son tracé, coiitrariée par une  position 
anormale (fi!&. 21). Aussi, chez les hommes, cette cornette .i coupe verticale était-ellc 

toujours portée mmbant librement d'un côté ou de yauüe, quand le 
. chaperon etait enformé,comme le montre la figure 2 2 ~ ~ i .  

Seules les femmes la faisaient parfois pendre à plat au du dos 
et produire dès lors à sa naissance, ainsi que  nous venons de le dire, 
deux saillies latérales sur le sommet de la tête(<), agencemeiit qui 
PU donner l'idée des atours à grandes cornes, si prisés du beau 
au temps de notre héi-0ine. 

Contrairement à la cornette horizontale, la coriiette verticale était 
peu propre à la mise en gorge. Lorsqu'on tirnit sur cette cornette pour 

...- cor,,,,,. d@ffrilbler le capuchon, elle se plaçait gaucliement, nuisait i la traiishl-. 
".'iYil.i.LD,~. mation de la visagiére en tour de cou et ne pouvait tomber régulière- 

ment à plat sur le dos comme le faisaient naturellement les cornettes 
horizontales et les cornettes rapportées. 

. . 
filais s i  la Coupe ver-ticale n'avantageait pas la rctomhée de la corriette à pla t  sur 

le dos dans l'encap~ichonnement et dans la mise en gorge, elle était eii revanche 
spécialemeiit favorable au  port du chaperon en bonnet représeiité par 
la fisui-e 5.  Comme on pcui le voir sur les pïrroirs qu'antdoiinb 
les fisures 2 et 4, la coriiette verticale se ti-ouvaii liroiougcr insen- 
siblemeut et saur à coup'la ligne postérieure du capuchon suivant 

+y. un tracé légèrement concave, ii~diqué en A E daus la figure 2.  
La corilette horizontaleau convaire s'emmanchait a u  capuchoiide 
manière à formeravec la mEme ligne une concavité très accentuée, 
ainsi qu'il est facile de s'en assurer en examinant le patron de '-* 

la figure 6. 
La mise eii boiinet, telle qu'on la voit dans la figure 5 ,  

avait poilr conséqueiice de contrat-ier le sens de ces conca- 
vités, puisque la collvexité du crine faisait retomber natu. 
rellemeiit d'un côte le gulerori et de l'autre la cornette. 

, , 
Dés lors le tracé très peu concave de la ligne postérieure 
du chaperon à coriiette verticale uermertait & 7-Q rinlir - --" ">..A 

"1. - carii.iir horiro",.l< appendices une retombée de chaque côté de la tête que 
pndlni sui 1. cale la ligne correspondaiite dans le chaperon à coriictte horizontale ètait iricapabie 

de procurel-. 
Lorsqu'oii coiffait eu bonnet le chaperoi, a cornette Iiorizoritale, il fallait le 

disposer, soit de la façon que représente la figure i6('!, la coriiette superposée au  

u,,Ieron tombant sur l'&chine, soit, comme l'indique la figure 93('i, la cornette 
e t  le guleron se côtoyant et pendant du même coté. 

O1i peut donc, ainsi que nous l'avons dit plus liaut, distinguer les chaperoiis dont 
nn~ir iioiis sommes occup&jnsqu'à prCrent en chaperons ~. à cornettes verticales, cllape- . ~ -  ~ ~ 

roris à cornettes horizon- 
tales et chaperons à cor- /&& , ., , 
nettes rapportees, ces deux 
derniers modes plus spé- 
ctalernentpropresàla mise 
e n  gorge, alors que le pre- 
mier se portait de p~.éfé- 
reirceen bonnet, le guleron 

- \  , d'un cÔt6, la cor- i 
V r i .  - Clinp.rom ., rorn.iir 

:,._ vntr,,.,s y<,o ~ , , ~ , ~ c y o ~ ~  co,,,c,,c,,,, ,,l,,,z,mi.. 
ne t te  de l'autre. 

E ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ioiiir ci> hzuiwr 

11 veut  encore der cha- 

l lu.t>l~i q u i  lie posrédaieiit pour route cornette que la pointe de leurs capiiihoils. Lei 
l>l-cmiers du douzième siècle avaient été de cette sorte. Lorsqu'ils éuieiit 
c i i [o rm~s ,  la poiiite du caiiuchon prenait I'aspectd'u~le petite corne, d'ou le noin <le 

doilnée a pointe qui fut I'oi-igine de toutes les cornettes de chaperons. 
ilgure2qreyroduitle patrond'unchapçron duquinzième siècle dece dernier tylie. 

,'. - Chi".ron i irri>.iu ~niiir!onC"irr 
oriu ooyi. d.", 1. n- 

roiK. rn 'Obnnr 
rrounil dr Ir iingiir. 

II se portait généralerneiit coiffé en bataille, le guleron sur l'oreillegauclie et l'angle A 
dit formant cornette et dardant sa pointe horizontalement au-dessus de 
l'oreille droite, ou inversement, comme le montre la figure 25 ('1, ainsi que beaucoup 
d'aitrres documents('!. U n  Tirencc de la Bibliothèque nationale nous le fait voir en 
ldiisieurs endroits porté de deux fqons également bizarres et é~ce~tioiiirelles, l'airglr 
ilc I:i têtière, tantôt tombant sur la nuque, tantôt pointaiit sur le froiii (fig. 2 6 ) ( * ) .  

O_iielquefois la coriiette produite par la pointe du  capuchon était noyee dans le 

:, ,,,ii. - ri ,".. u. <'N,lr<-D.u. <. 1, 71. "- 
: 2 ,  v>,, ,<,>. - ,,,!,,. d< rA,9e"zL, i>!4%, 6-1. 298 .<cm. 
[ i  \.',, .iiii. -. Lriiizig, liiiil, de , 'Uiii"lriiii. l i i i .  (al. +t *C"O. 

i luo. - iibl. i i i c .  6. a 3  lui. i i 9  \'cm". 
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,,,,,, , 7 ,  vcr,o. 
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Celiii-ci n'était alois qli'une calotte de fer sans bords saillants, coifiette, ter- velière ou caueline(.). 
011 portait encore le chaperon en armes autrement qu'enfermé. cZes t  ainsi 

le 1-eilconri-e mis en bonnet par dessus la cervelière dans une miniature dmu,, fiioirrarl 
de la Bibliothèque de Besançon, représentant les membres de la faction flamande 
des Chnjrroni hianci  (si. 

Ordinaii-ement en drap, les chaperons à enformer étaient, à ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  de leurs 
co'-nettes, doublés, quelqueiois fourres. Il en existait de ionclri ou rr;,,g,c,, 
c'est-à-dire sails 

Les chaperons doublés s'appelaient c/a~rrotu double,, leUr 
doi'blure se trouvant communément du même drap que le reste du  chaperon, D~~~ 
ce'~taiiis cas Pourtant, on doublait les chaperons d'homme de tairetas(ii, 
C r u x  des femmes. Rarement la doublure se distinguait de 13etofe exte,ieui-e par une 

diifél*llte(i!. 11 Y eut des chaperons dont la visagière seule était doublée(a), 
La visagière des chaperons sangles se taillait plus saillante que des chaperons 

doiible3. 011 peut constater cette particiilarité en comparant le patron di, chapero,, 
I'uim de Moïse, donné par notre figure 2, avec celui d u  chaperon à loiigue cor. 

de 'a figure 4.  Tous deux sont à cornettes verticales; mais le premier, ayant 
l''~oroilde \isagière, est un chaperon sangle, tandis que l e  second, dolit la  visa- ., 

Rle'-e est moins saillautc, est destiné i recevoir une doublure. on compre,,dra 
cFt q u ' ~ n e  certaine consistance f û t  nécessaire au pourtour de la visagi$i-e quai,d il 
a~issaitc'e le tlansfoi-meren tour de têreafin de pouvaircoifferle chaperon en bonnei, 
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cette consistance s'obtenait, dans les cliaperoris doubles, en retc urnant en dehors Ic 
boi.d de la viugière une seule fois sur lui-même, ce qui produisait un roui- de tête de 
qiiaire épaisseurs d'btolfe. dont deux de doublure. Avec le chaperon angle ,  il fallait, 
I,OL,r remédier à la minceur de la visagière, que celle-ci pût être retournée deux fois 
,,,-elle-même et qu'à cette fin elle fût taillée plus saillante que celle d'un chapcron 
double. Le tour de tête se trouvait alors de trois épaiîreun d'étoffe. Cette 
qliantité, moindre que dans les chaperons doubles qui en produisaient quatre, <:,* . , 

elait rieanmoins suffisante parce que le chaperon sangle se confectionnait 
gEnéralement en drap plus épais que celui qu'on employait pour les . 
chaperons destinés i être doublés. C'est du moins ce que nous croyons 

- 

I , ~ , , ~ ~ i r  afirrner à la suite de nombreuses expériences. Cependant, ces 
tours de tête, malgr6 leurs trois ou 4uatre épaisseurs, ii'enserraient pas 
ioiijours le crâne assez solidement. 011 a pu remarquer d'autre part, en 

iior figures i ,  5, i i, i5, 16, qu'en raison de la coupe des cha- 
, > c ~ o ~ s ,  le retroussis de la visagière se trouvait constamment plus large 
di, côrt du fi-ont qu'en bas, i l'endroit du menton. Que ce retrous& fût  

<Iaric etabii i trois ou quatre épaisseurs, on procédait le plus souvent i 
,in deiriier repli qui ne s'eKectuait dès lors que sur la moitié de la circon- - ,,, .,,,,, ,,,, 
rérencc du tour de tête, du côté large. Cette operation produisait sur le ~ L , r  1 , ,2Aal !c  

d e~ :~ i i t  et sur le derrière du tour de tête un pli oblique, dont la présence se corisiatc 
sur maintes miniatures représeiitant des personnages coiffës du chaperon eii boiinet. 

II aiwivait que le boid des gulerons fût découpé('!, ù qiiorrmiiir(*!, ii l~nIic<rrix(~), 
,i l o l i ~ ~ i t i , J e t t i l l e ~  pmdanii*). Parfois on decoupair en dents aiguës ou arrondies non 
sciilemcnt le guleroii(i!, comme le montrent nos figures 7 à io, mais eiicorc !a 

cornette 1" et aussi le tour de la visaeière(7i. ~ ~ " 

Il i  # 1 1 S ~ 1 < 3 9 .  - r \'ini pciii ciizpprian~ rovr d ~ c o p p i i  qu'il i Ca;!. pour l i s  pri8?i.pal~irrnicrr varlis rl'e'iibl. z (L.  d< 

Li, Duo di Bi"rs., i. I. a' ilil). 
('1 Y.,, ><"o. - Bi,,,. *r Cliiuaurour. 1.  fol. 5 .  , * . "  - Bilil.x"i,.lr.i~iig.<ai.5;lr..al',l.<o,.il;ir.i,u.v..rq.gIo<.iol.i.- bil i l ."rCrryini . . , . , ia . ,o.  2,:. 

- Bibl. m a i ,  Cr. 9. col. m ; i i  Ir. i i i  iul. 161. 
, , i.. - UiLl dr  L'Ar<rn.l. , ira. lai. L .  , , .. 

(1; "L,, - UiIiI. ,,:,,., i,. 9. lol. i ; i  > i i . " .  

,,,:. - Li.$iilraiird~~ii",>oiriiIim,~~criii ui,ii,r. ,ir,n'>rru<d.ini ,ryi'"ir.l ii,,,i,8diiii, di,* d e i  , P i .  '",i.riii 

* J " ~  ,:, "c,:. d" <OUVC,,, *CS U&,,~*LC~,"$ d c c , ; c 3  ,Ty?d,,  
~ ~ 3 1 ,  - " ; h l ,  ""t., LZL. I : ~ q < ~ r d .  338 .crm. 
iiiO. - Bibl. dr i<A,i~".l, ,o,a. fol. c i 3  rcrro. 

, ,,, - OliiiCid< ,a hl.rrh.. Jlin.. i. 1. p. o;L. 
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- ihii.. Ir. Iiauu. #cq. (il>>. loi. l ver<-. 
i I i i .  - IBd.. ir.S41.ioi . i  Dib1 d r? :L rs rnd , i i ~3 . lo l io i  i>g.itiii.-Lirii.inul..HiiI.\<S. i i l > . i u l .  x i > .  

, , 2 ; .  - mi. i. cnu..nr dr criri ( T ~ ~ ~ I J .  SYI~UIU. h i a ~ r  i.iuitio.~. 
\-ers iIlo. - Bibi. 6. loas7. Fol. 3s rcna. - 'di#>$. dr  Ciiii. îul iri i .  Mrneii. Ili. foi. il vino.  - Ilil,l. ,Ir 

Kaiirn, x i i l .  fol. 4 .  - Dicsdc, Oibl roy.. Go, (01. i + i .  

i $ 3 , .  - Uiuxillri,  Bibl. ray. 9.iJ.8, 1"li". 5 ,  1 3 .  
VC,, L8;.;. - S;bL. h#a?., j:,~, > ? s g < ,  61.  395. - B,I%. A t u s . ,  H,cl. >$S. a s j b , l o ~ .  $ 1 .  
, , i i .  - \Y.cmbrrg. *luri. 8rrinl,iiq"r. 398. folio, .o,i iirro, ,a;, i 2" \."O. 
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,\il <ICI, t i i  i l i l  riiclo, c811 iivdlt vit rlcr corkictiri iiiillAcs YLII. ICLI IY  CBLCS e11 ~ o I I ~ ~ ~ ~  

driiis qui leur doiiiiaient l'apparence d'arêtes dorsales de poissonsi51, et il s'en etait 
troi~ué d'aurres, vers 1415, garnies d'entre-deux de draps de différentes 

Qiielquefois le bas de la corncttc yeul éiait Irÿngt en minces lambeaux 1'). 
mité des cornettes courtes se trouvait, tantôt coupée carrémenti,), 13~ra i t  
toujours celle des loiigues cornettes au  temps de Jeanne d'Arc('), ,;,,,,& ~~~~~i~~~~ 
~x, i i i ic l~l  ,,LI C U  Lotit :ii.iuiidiiii. 

Les pliis loiigues corilettes que nous ayons reproduites (tig. q et 8) n'atteignent 
guère que le bas des reins lorsque les chaperons sont enformés. D'autres descendaierit 
davantage isl, sans arriver cependant, pour les chaperons à enformer, aux dimensions 
de celles que nous verrons adaptées à certains chaperons façonnés. Quant à la lar- 
geur de ces appendices, elle ne dépassait pas, dans les rliaperoiis libres, les pius 
grandes mesui-es données par nos patre~islui. 

U n  ancien texte rious apprend qu'a l'occasion, la cornette sel-vair de bourse(~al. 
L'al-gent ér;iit introduit par la tétière, et, parvenu au  rand du cul-de-sac qui termi- 
liait la cornette, arrêté au moyen d'un neud .  Quelques monumeiits nous montrent 
eu eifct de longues cornettes pendantes ainsi noiiées près de leur extrémité 
i,lsérie~,,-e I,O. 

II nous reste h citer une manière uriiverselleme~ir adoptée d'user du chaperoll 
qui coiisiswit à le porter sur Vune ou l'autre éiiaule, mais de pi-éflreuce sur la 
gauclie, coinine le fait voir la ligure a8 lS>J. La visagière, avec son bord retourné, 

. , ~.. 
11: vcT- L4°0.  - n21,i. s=c. ,  Ir. 9 3 ,  rd .  X :  k. S ~ S ,  (SI. b r,. > - j g 9 ,  (01. 4 8  ,c,xa; ,=,. , , 9 , , g  

g +  'ii" - 
f i  >biii. iulios 9 1 9  rirsu i g i , ~ ~ i , ~ ; î ; r i .  i9jgu.cat. ,i rr,,o. - ~ i i i i t . ~ ~ ~ ,  

s i . . .  - "r i .  \,"S., H * i i  \,S. llli, hl. , 
, 4 5 5 .  - m l .  i i i i ,  rr. ii, loi. 1 1 4 .  - n , b i  dc i'i,,~.~i. isg,, iuiioi 33, .  i,b. 
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"sri , , ; o .  - ~ i b l  dr L,HC. Bi. ,iÿ 
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i j i i .  - I b i d .  ri., i4Vl9. 61.3. 
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bt:iii l>osée s u r  l'epaule, l'ouverture eri drl,ars(>l, le guleron pendant en arrière sur 
coi ni plaie, et la cornette tombant verticalement par devant. Le chaperon du Puits 

hliise, que nous avotis reproduit au debut de ce chapitre (fig. I ) ,  est ainsi place 
,,,r I 'i 'pule du propliéte Isiie. Quiclierat pr4teitd qu'une agrafe ou un  bouton main- 
ien;iit le cliaperon dans cette position('). 

i\ c i t i C  dc cc8 cl<;iperar>x ploaiciirn Filia, tour h tour Lariricl#, lurl,una ou cdlxl- 
C(,O1ll, il ex i s~~i t , comme nous l'avons déjà dit, toute une autre catégorie de ce genre 
de coiliure, laquelle ne fut pas la moins usitée dans le cours du quinzième siècle. 
~ , m s  voulons parler des rhaperoiis fapnnés,  c'est-à-dire établis d'une manière fixe. 
O,, :avait irouvé iricommode, chaque fais qu'on coiffait le chaperon en turban, de  
<lisl>osee d'une façon satisfaisante le tortil de la cornetre et les plis du  guleron. En 
,,,,t,-c, le seul Sait d'ôter cette coiffure en dérangeait l'économie, et c'était un nou- 
vcaii tl-;irail lorsqu'il s'agissait de la remettre sur la tête. O n  avait donc imaginé de 
i:iqoiiiiei Ic turban et le guleroii d'une manière définitive et de les coudre à la 
i ; i i ire. Le tour devenait ainsi une sorte de chapeau. II en fut de même pour les 
<linlxrons mis en boiinets, sans être eiiturba~ii~és de  la cornette; u n  bourieiet, 
~ccr>iivci-t d'étoife, vint reinplacer la saillie formée par le bord de la visagière rouit 
s i i l -  lui-rntrne. Une coritem et u n  guleroii taillés à part étaient ensuite 6xCs sur ce 
boilrrçlet. Cependant ces chaperons, échafaudés i demeure, ne répondaient plus au 
but primitif de cette partie du costume quiconsistait à servir à la fois de capuchon 

lc tuaiivair temps et de chapeau pour se garantir du soleil. C'est pourquoi les 
deux categories de chaperon coexisttrent. 

II k~ur  d'ailleu~s remarquer que le chaperon, et plus spécialemei~t le chaperon 
Eir-oiiiie. iianiit avoir été iiar excellence la coiffure habillée. En voyïnt de nos jours 
~~ > ~~~~ , 1 

1.1 riigue plus que centenaire de notre extravagant chapeau haut-de-forme, il est per- 
i l i i r  dc se demander si celle der chaperons façonnés, d'égale duréel'l, ne venait pas, 
coinnie pour notre chapeau de cérémonie, de leur bizarl-crie et de leur iiicommo- 
<liii!. 1.ç~ doctciii-s, Ics inagistrnrs, ertim.iierir le chaperon tellçmeirt iiidisprrisable i 
I:i yi-;iviii. de  lerir ienue qu'ils le porraieiir encore, alors avait dinparu dans le 
i-csie <le la nation. non plus sur la tete qu'ili coiffaient d'un bonnet, mais sur 
l'épaule, où nous le rerrouvons aujourd'hui sous le iium de ihouiic ou d'?ppit.yr, cher 
Iriirs siiicessciii-s directs 161. Le chapeau, quoiquesouveritriçbementorii~, semble avoir 
Ci6 cuiisidéi-6, a u  siècle, plutôt comme une coiffure de fantaisie, laqilelle, 
d;iiis cci-tziiiis cas ne dispensait pas du chaperon. Façonné, celui-ci fut très prisé des 
seigiieoi-s et des bourgeois, tandis que les gens du peuple et les paysans n'usèrent 
i:iin.iis que du  chaperon à enformel-, qu'ils pouvaient mettre eii capuchon par le 
ri-oid, 1.1 iieige a u  1s pluie, en Rarde-nuque pour se protéger du soleil, et en simple 
bonnet lorsque IA température était modérhe. 



Si Jeanne d'Arc a jamais porté des chaperons fa~oiiiiés, ce ne put être, croyons- 
nous, qu'après son admission par Charles VI1 comme chef de guerre. Il est certain 
que les villageois de Vaucouleurs ne durent lui donner que le chaperon à enformer, 
véritable coiffure de voyage. Le  poids, le volume, la i-ig-idité et les appendices - . . 
encombiants autant qu'inutiles du  cliaperori façonné le rendaient impropre à la dure 
clievaucliée qu'allait entreprendre l'héroine. D'autre part, la mise simple dont elle ne . . 

semble pas s'être départie tant qu'elle séjourna à Chinon et à Poitiers, u*. inKrme I'hypolhèsc qu'on pourrait émettre de l'acquisition dans Tune 
de ces deux villes d'uir chaperon de cette dernière soi-te à son 
iisagr. Tou i  ait plus est-il loisible de supposer qu'à son ariivée 
ii Cltiii<iii, ÇIIC i-ciril>laçli soi, cliiiper<iii dc roitic, trop fatigué ii 

1. n suite . . cles ~~icissirudes d'une loiigue liérégrinatioii, par cine 

coiffure 11eui.e mais di1 même genre pour se présenter décem- 
ment deviiiit le i-oi. 

1.e cliaperoiide Vaucouleiii-s était-il à coiirte. longue, étroite 
oii l i i rgeioi- i iertc?Celle-cis'ytrouvait-el le horizontale. verticale 
oit i-;il>l>orlic? 1.e giilei-or clnit-il court, long. découpd? Eiifn 
< ç  cliiipei-oii éi;iicil i:iiigle. doublc ou faur i~é?Ce soiitliautaiii 
<le qttesiioii5 q i ie  nc i i i s  noii. déclai-oiis irnpiiissan~ à résoudre. 

:q. - t'or, ,Li, 1 <,',"1, 
, , , , , , , ,  , , , , , , ,  N o ~ ~ - s n ~ < > > ~ s " ~ ~ ~ l c m e i i t  qiic i o i i tesces  vniiétésdo cli:il,ei-oii oiii 

érC usit4ei ~>endnnt la première partie d u  quinzième siècle sans 
chai,gemeiit apl>iéciabie('), et qiie chacone d'elles coiistiriiair, pi- excellence, la 
coiffure pi-opi-e ii iiiie loiiyiic c l i ec~i ic l i fe  d'hiver. A toiitçs les questions posées pl- 

le tilrc m h n e  de iioum ouvrage, iioiis ii'avoiis [>aï lii piniteniion de rélioiidi~e avec la 
tnilme précision ;iffi-mütive et de repiodriire cn tous points le costume de Jeanne 
<I'.4rc tel qii'il ciziit, inais sç i i le i i ic i i t  d'iiidi<liiei. ce qli'il pouvait êti-e oi i  ne pas être. 
seioii les modes du iernps oit vivail norie Iiéroïiic. 

Nous devons cependant faire remai-quel- qu'en ,499, l'usage des cornettes taillées 
ii part et rapportées était depiiis loiigiciil~is très répandil, ce genre se pi-êtanr inieus 
<,ne tout autre aux divei-sci rra~isforiiiatioris qii 'nii  exigeair d'iiri chaperon libre. II y 
;i donc quelques probabilités pour que le clinl>ei-on de Vaiicacileiirs ail été du modèle 
que doiineiit nos tigures 8 et 9,  rnoiiis sans doute les déconpui-es di1 guleron, puis- 
<lue Mathieu Tliomassiii iioii? raconte <jue la Piicelle se présenta au  daupliiri, vêtue 
de 6icn iiniple 7iiniiii:rr et iliie, par ioiiséqueiit, son chaperon, coinme le reste de sail 
;accoutrement, deviiir ètie dépourvii d'ei~joliv~ires. 

D'après le grei'licr <le Li Roclielle, ce preinicr cliapei-on deleanne aurait été d e  
rouleui- noirel'i. 

L.e ,>lits soiiveiii poi-ie eiifoi-in?. : i i i i s i  qiie I c  inoiiti-ent les ligures 7 et io ,  dunini 
le voyage de Vnuco~ileui-s ii Cliinoii, le cliapei-on noir de la Pucelle put êti-e parfois 
coiffé pai  la visagièie de la façon qu'iiidique no t re  rigui-e 5 ,  notamment lors de 
son séjoul- dairs certe del-niCi-ç ville. Toujours est-il que, dans la grande salle du 
cliiteao irayal, loi-sqiie leaniie aboi-d:i le daulihiiil i l  est vraisemblable qu'elle se 

découvrit,jeta son chaperon sur son 6pauie et mit en genou en terre. C'est géiiéra- 
lement dans cette posture que les inonumeiits de l'époque nous reprksentcnt les pcr- 
sonnages porteurs de chaperons qui s'approchent des grands (fig. 29) ( ~ i .  

Ce chapiri-e sur  les chaperons i plusieurs fins ne serait pas complet si nous 
passions sous silence la manière de s'en débai-rasser lorsqu'an les portait enfarméi, 
car c'est dans certe opération que se manifestait une des utilitks de la cornette. 
Nous avons déjà v u  combien les cornettes longues étaient favorables à la mise eii 

gorge du chaperon. Les cornettes courtes, aussi bien que les longues, avaient d 
jouer un rôle non moins important dans l'enlèvement du  chaperon enfoi~mé. II 
eût été en effet peu commode de se decoiffer d'un chaperon ainsi porté autremeiir 
qu'en saisissant la cornette de la main droite et  en  la tirant franchement d'arrière 
en avant. 

La figure 30, qui sera la dernière de ce chapitre, représente le patron recoiis- 
titué d'un chaperon à enformer tel qu'en portaient les voyageurs au quinzième 
siècle IO. 

Nous avons vu que les chaperons étaient en  gtnéral doubles ou sangles, mais 
qu'il y e n  avait aussi dont la visagière, c'est-à-dire la partie comprise entre l'avancée 
F A B  C D  et la ligne pointillke F E  D, se trouvait seule doublée et c'est ce mode que 
ilous avons adopte pour norre reconstitution. 

1.a cornette, dont nous ne donnons ici que les exrrémités, mesure un mècre dix- 
Iiuit de loiigueut- de la pointede la têtière i son extrémité inférieure. 
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Uri clia~~erori dc drap iioir, ÇXLICIIIC d ' i ~ p r é ~  Ic pütron ci-desuus, iiotis rcirililc 
dcvoir se taplirocher bc:i~icoilp dc cclui qui pr6sei.m des intempéries <l'une 1,ii 

d'hiver la tête, la gorge et les épaiiler de I'li6roïque I'ucelle a u  cotlrs de soii voyage 
<{CS t~i;ii~clics dc I.oi.i.;iiiic ci ,  li;iyx clc I ' it i i icu. 

Sou~liliioiir in~iilltci~~iilt qilr les artistes, ayiitit A la représeriter A ce debut rie r i t  

inissioii, ii'iiiNigeiit pas L leur inrrocenre victime la toque à plumes dont I'alhble 
gratuitement cei-tain auteur modeslie, à la seule satisfaction des partisans attardés 
dii style troubadoiir c l~cr  ;i ilos ;deux de ,890. 

CHEMISE ET BRAIES 

Très anciennement a n  nomma chemise celle des robes qu'on mettait immé<liii- 
ieineriisurlu~>eaul~l. La laine 1.1, lelin ($1, lecliaiivre(<i et quelquefoisla soie('), EOmmc 
clicore <le iion jours, étaient einployés a la coiilection des chemises. On  en faisait eii 

~Ii-;il~ au qiiinzième inais la chemise de  drap semble n'avoir été alors 
' I I  véteinent siipplémeiit;iire et exceptioiiiiel, iiitercalé eiitre la clieinise ci . . 
Ic I ~ o ~ ~ r p ~ i n t .  

L.es cliçmiies dc toile nrirent d'abord le nom de rheiiiiiei de rui~iiillli. Au treiziime 
~i ic le ,  aii Ics appela ciicmiirr ruilci-linpi(", au siècle suivant ro6a-liii~c~lY1, ci çiilin 
riiiil>lcmei,r ciionilin. Elleî érüienr devenues d'un usage P peu pi-ès géiiCrïI ;iiz 

iI~tiiirième siècle. 
L'acte d'accusatioii de la Pucelle nous apprend qiie celle-ci lie déroçeait pzs i 1.1 

sigle coiriiniine('gi, car i l  semble évident que c'est d'une clieiiiisc de linge dont il 
ebi rluestion dans l'énurnératioii des habits d'homme qu'on reprochait 1, ]eaiiiie 

<I';ivoir portés, puisque déjà de son temps le mot chemise, sans qualihcarif, impliquaii 
<lu' ce vêtement etait de toile. 

1 , : i  clieiriirc ~ri:irciiliiic t i ' i i l l i i i i  ,i;irii;tis a;iiir éire iicco,riii;ig~ti.c cIcd~>l.iiic*. Si C I ,  

rllct rloelques iniiiiarures nous repr6reiirent des personriaga tour Iiabillés doni le, 
;iititiides permettent d'apercevoir les braies sous la robe et de constater l'absence de 

! ,! i c  ,,,ut ,.%on '#,a,';# SC ,C"C~",CC pour Ir primirrr h i 3  su yuilri<,"< iiiiii, dl", u,, k i r  d. mir,> JLiuni. p o u r  iInijn.> ,,>, 
~ ~ 8 ~ ~ m ~ c m m ~  de a rus.mgc des m < k ~ ; r c ?  ILitrr6, Di~8. d< !" l , r ~ ~ ~ J r a n f # ; z ~ ,  ~ O ~ I x ~ m r n ~ c ~ .  18 -38 prnb&le que >., <n,ahe CX.~:C a t ~ m  
W L L  dc L C ~ L Y  d:lrmis plumi qu'uiir rlxrmisc poiirc sur Ir prru. i r  paire Vcnzniiu, Foriiiniiur, g i i i  >iriic i u  riikin: <ii i i i  iiirii~ 

li<iiiiir 1., ir,iiilr romm. ririii dCioiii iiiir ri ,iirrirusi. rrnr qu'an coiir~iirc q u r i t c  I ~ w . ~ ,  ou iioli CDC piiiniei 
ii!?,ii , i~ , i r l i r i r i ,  Mi.> du ' .il  <" ii..~~, p. 96, L:, <lirmV. n'rppirrii .*- c ~ ~ ~ < u * c  d.", ,CS tirus r"mmi ,aii. iir 
iqu'" ~..trzii dsi iiruiiciiic iicrl< {Rgirinri i td* ioriuinr iiri iirnidiiiiii< ru iunrilc <<LX-il-Cbiprllc. 8 , ; .  rp. Id.. n i d  . p .  c i g , .  

, , 
i ,  ,:mi i i i b i .  ,ri Ciiirrci<;,i, roixi ~. . in*di .n porcii,, iIrr ilirniirri dr ioii., .. qui provrt , ru,  ,cg,.. roiiiii,r irllr. iir, 

.m.... <iiiiic< inuiirsiiqiirr. i i iutoi irai i  yu. In rhcmiii de Ihiiic. (,&id.. p. 316). 
: i ;  h i 1  - ç.pi<uliir~ d i  Cliidrmrgn. oiduiin.i>,r y u i l  soi, rouini aux r.mm.i d.9 g).,,iiZ.r d r  ir di I b ,  ,.,,ri 

d < ~  c,,c",;<cs. ~ ~ 

:a,  xV". - <,a cr>e"%c C r  ,CS bra>c, du b~r~~rdo; , .c ,> ,es,cc d< groz3c ,oi,,c c t  q,,< ,'O,, % , > ~ C , , C  cd"cw,'.. (,. de 8fIt. 
Lt *trf*r, ci, .  h ,  p .  ,O,  =p. car, G,o,,. ac<h<o,., c. 1, p. "09,. LC rnOCZ~"<"~, $.<,>Z?C d" b.9 ,.,in <s#z"",,u#>,. 
C ~ * ~ , > ~ C  D i l .  nnnr r ) .  

, : m  ,,,*. - % ""c c,,ern<,c de 80,s b,X"C,,* barres dc r""gc ct  b r d k  dc ,c,Z.<$ * 'OC .  { C p h  ,*,. d< e~g""",, ,>O,,"', 
5,. ' 0 6 ,  rp. C A ! ,  C b i .  inii#l., P. 1. p. 360;. 

Ib I  , i l ig. - r U,>C ruliic  ilhi^ hi^ (iliap dr hiiir; raiic uni rlirmirr rnCitrr ~ c ~ , Y Y ~ > L  ic p ~ ~ r p ~ i o t  d u  9 I. >i 

5 .  O d. i.. (1. r y i i  ro!. d'Aiiri S e i i  c .  iol. il, .,p. G", 1bid.J. 
(1'8 i i"l lci. lr Diir " , d i "  .*.. i. Il,.  o. .,1. 
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la chemise(') eii revanclie, d'innombrables documents icoiiograpliiqi~es ne iioiis 
iiio~iirciit j;iiniiis l:i clicinire portde raiis Ica biniea. L.'eii~eiiil>ie dç lu  cliçitiisc ci cles 
braies sr dériommait i'licpuirr dc rukr litqc~i'l, ou simplement ii?ic ruhc i i i~~t('). 11 esi 

donc rationnel de réunir dans un même 
cliapitre tout ce que nous avons à dire 
dc ces deiis vitements intimes, génira- 
lernent taillCs dans le même tissu, et que les 

I'uli de I'autreWi. L'article douze de 
1';ictc d'accusa~ioii et l'article cinq 

du sornmaire de cet acte, cori-a- f. borés par le Rqi~Lrt dd jh iua l  

W. 'le Mathieu Tliomassiii, iiuus , x . . - ~ . ~ , , . , , , . c , ~ ~ ~ , .  ,,,,,. 
apprennent que l'liéro'iiie pi.- -~iri,iiirr ,& >.ili,( ,,,ryl 

m .  - Cliriiii>i 
;ri,,,,, ,,. i ic i i iu id j  ciiit, indépendamment de la 

cliemise, les braies, dont tout homme iiisait u,:igc ~ l ç ~ ~ i i i s  
oii rcirips iininiiiroi-i;il('i. 

l'i-opo~.tioiiiiée ;lus vêtemeiits dolit elje était i-ecoiiverte, I:I c1,rmise iii.~scoliiie 
rcsta d'iiiie ceriaiiie lorigiieur jusque dans le premiei- tiers du quator~ië ine  siècle iui. 

A p;irrii- <le l'auèiiement des Valois, elle suivit la rendilnce q~i'eur alois le cosrume 

iqbn. - ,j,i<i.. l.,i. 9 1 ~ 3 .  loi. S. 
7 4 , ; ~ .  - ,%,,t., Ft., 2 j .1 ,  8 , .  
vri. ,,i,'. -- li,'., ,.,,.. i l i l i i .  tu,. !,. 

,,>>. - ,bjd., ,,., " 5 8 ,  roc. a , ,  $,c>,", 

; L .  - . . *oii'i,""cr <le fii1i1i1% I > i i g i r , \ i v o i i  8 ,  r1iiniiicr r i  , ?  lii.)i.. y , i i l  ,Ir di,' I ,,, i,,i',i,! ,,,, ,,O , ,"., 
ce, C C ,  " s r  c c  C U ' , . .  . (Uibl. iii,., ri. , o * ; , .  p. ,,<,). 

;1) Vuir 1., iiuu 9 dc I i  ,,.,gi yrrcedi.nic. Lr &..,iii1c di i f i ic i i r i  iiii'umi y peu, rrinirsiiiei r i i i t i  le3 I>n'ilr 

<.,,:, . i.,,,., ., #,,,$. ,n~ ,~ , , , .  . / c , , , , ~ ~  proviemit cl, cc u~mc, dinl hi rasoii ~ 4 ,  1 ,  .,,i.i., ,,,, '<LC ili- I ~ , ~ . ,  
(4 i . LE ,,r,,a<s c c  <,,cx,x;s< 

< Et ~ ~ x , , ~ , , , ~ ~  ,p>, ,., h , % ~  ,. 
:ir lii'i. iif i i i ' i a ' i i i .  :il> ,"" l l rr~l i  Duc, li.'i. i. mie*.. t. Ill. ,i. ?i!. 

- c c  " L  . , et z "  8 c 7 c m  c , ,  . . L.i,irrl"' rii,r,id, li ,",> <,, ,",? d", ,., r. 
i t i l l i  ri> i i i t i  r l i rn i i ic  .... r IL2 i o i i l z i  dr In i>ornll.  , i i d  )>. ;i. . rr,ir, ,Iirmi%r c i  di ~ i , < i " ~ i ,  

liiir blini,< qu< ".ri i i v r  ci,  rin, r 
lit<i di1 Yi i r r .  ibid.. y .  . Clmisr ., I>ir,ri d' ~ . ~ i , , , i ,  

Y,", iiliirri yiic lloi iii grelil , 
:1:o>.nn d i i  n"rn<"i?i d, hic",. >>,d. ,  

.,.il "iai et lia,"<, idui., p. .,>). 
ici. i ?# . i i .  - r < i l  iibw . ~ 8 1 d i n i  Llaici r i  ci>imrrcr CI dirr d i  lit t w c i  n.gFi< L O Y " ~ I ~ ,  ,iuCri., X I  doiiiiii di  

L O Y ~ ~ ~ ~ .  ri i l  iii iiicrirni sur c % i r l  r. [ H I .  ben. dc il,,,". il ! i r i c  de, i i t e l i i i  d i r i i r i i i i c  8oilciu. Il. lii; 
1zt.1~. - c Vs, , \>.<,<< ac h?"Xc% CL SIC cl?cm%st3 <ou CL PD, 3 Fmc de gzrhz dab>ci, !# bcs.tns. LI ?or ~<srrs,  6 (,ire dc 

iir.iiii ri de ~,,~,riirri rcitir. 4 liru*iii . (lu". d u  i'. de >&;<ri, p. 3 0 3 .  i p .  ti:,>. CI". nrriiii'.. , I .  p. 
1'". m l i i i i  - * Lcjcu, ,d ,soi", 18 ou l b  \!.t#<rrcz c't, 11 doir la,cr (CS p?is  2 X W  pasrc,. c t  h i c  ,to,lcc a C>,,,*CU,, dc, 

pu.>.s rlirmiirs et brai- e i  II paiiii r i  I I  diiiiiri cc iiiii roliri*. . lnr Cur.oli.i." Rr:!' :i, i<.,'i&, p. \.. . 
,m., -- , , , ,O '.!.,i,i., .t ,...!.Sad "y".joli.,iinii r:il.ii " , i ~ l * ~ i .  . S. , O  d ~ , ,  . <.)if di G;,""d h.uimi, l u , .  

? >  \<,,O, %P. c:"~, Cd#,,. .A,<i<#t., c. , ,P .  * , O , ,  
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:, ~'dcoiirtcr pliin ou rnoinrl'i, ci, ùii  tempn de lcarine d'Arc, bicn qiic Ic Ilam dcr 

coilrtes eut étd, depuis un certain nombre d'ails, ramend à la hauteur des 
genoux, la longueur des chemises n'en resla pas moins aussi reduite qu'elle l'avait 
été au cours du  siècle prhcédent. 

En général, elles s'arrêtaient à mi-cuisses('). Q,uelqiies-unes même cachaient i 
peine le bas du ventre, comme le montre la tigure I, tirée du Miird dt 

: -<, 
~ ~ d f i r l i ' ) .  Un  tel raccourcissement se généralisa dans la suite avec les 
robes étriquées de la fin du  régne de Charles "II et de la majeure 44' 
lpartie de celui de Louis XI (41. 

Si les chemises masculines du  quinzième siècle étaient moins 
Ioiigiles que les nôtres, elles possédaient en revanclie une plus 
gi-aiidc ampleur dejupe (tig. ~ ) ( ' i .  On sait que les dos et les devants 
<Ic nos cliemises d'liommes sont toujoui-s taillés rectangulaires et 
(maintenus ensiiite froncés dans le Iiaut par des pièces d'épaules de 
iiiSon à réduire leur largeur à la mesure de celle du  buste. La clle- 
niisc du  temps deleanne d'Arc, au contraire, au  lieu d'èrre coupée . .~ ?. 

i 
recianguliiire, s'évasait progressivement de haur en  bas, à l'instar 
dçs robes de I'époq~iei". C'est ainsi que nous les montrent la plupart 
dcs documents coiiiernpoi-aiiis. ~- 

Exceptioiiiiellemeiit, quelques ininiatures nous mettent en 
PI-ésence de cliemises froncées i l'encolure comme les surplis de ' 

"" '"""" 
*',io:ii,i. ( i c i ,  , ,i > ,  

iios prêtres 0). 
U n  du treizième siècle, conservé au Musée bavarois de Munich, possède 

des froiices maiiltenues sous un galon placé sur chaque kpaule. Le principe de cette 
disposition très ancienne ne dutjamais tomber en désiietude, puisqu'il s'est perpétuf 
iiisqu'à riosjours, et il y eut probablement du  temps de Ch=,-les VI1 des chemises 
ri-oiicées SOUS des empiècements oii des pattes d'epaules, comme le sont iias 
iiiemises rnoderiies. 

1.a plupart des chemises cependant sont dépourvries de fronces dans I'imagei-ie 
dc  l'époque qui nous iiitéresse. Ces vêtements plaquent sur le dos, et les plis, occa- 
sioiiiiés par la plus grande largeur de leur partie inféiieure, prennent naissiance ail 

! 3 - Gibl. de Tours. i s i .  roi. 4 urr,u. 
i i g G  - -  l i ib l .  n.ii.. I r .  3 , 3 .  lul. i i i  

ver. i4"". - "ibl. d r  r*i,.,,.,,, i i l i .  rai. b;. 
, < > O .  - B>b,. "sr., Cr. 13,. CO,. 176; ir. >0 ,3 ,  ï"1. 0; rr. , 8 3 0 ;  IO!. ,gL vcmo. - >,"><c d " ,  

Ii iiiriiiir dr  Dcnii. - R i h i  Ar lrlrnrirniier, 637.  fol. uno. 
, .,. .,. . . .. .< ct,z"t;~~v, C ~ ~ ~ ~ ~ d r ~ c r  de3 Trz, rider "C",<',,"~" c 

iicartr Ac Turin. Pari-. i l a l .  101. ii \.rio.-Biii. M i s .  Hril. \19. ~bg : .  iol. 390 rrrso. 
7420 .  .- B i i i  nsi.. lr. 37,  hi. - Bibl  dr Rrniiei. 3 3 .  fol. g. 
il". - U k L t .  !dt>%., Add. 58s. > h S j o ,  f0klos - 3 5 .  ? ? 7 .  

i ?  vcri 113,'. - Hiiil. d. Chaiilil,,.. i l $ .  col. , A I  . . 
l l i l  - UiI>I. " A i . .  1 . i r  l i ?g< ,  fa,. 'SS rrrxa. 

::' Ver> ~ 4 S t .  ~~ Br,,. MUS., Add. >>S. > 8 8 5 0 ,  Cal, ?3 j ,  %$,. 
:<: V c r ~  l+Ga. - U7bl. mat.,  >br.  g t ? 3 ,  folios j \CTSO, 6 v ~ r m ,  >;g x c r m  

~ 4 6 5 .  - lbd.. i r .  g i 8 6 ,  lu1 318 (riirmirc riuioidiiiriirmriii courir.: - Bibl. dr krgurr-S.inr~Yinor. 6 1  fol. 
* "a  vcrio. 

4 "  - b . 7 .  3". 1 .  6 0 ,  1,. 6 1 .  " 6 .  - Bib l  de G n i r r .  Ir. ;g, rot. 
5 ,  T c  4 .  - Piibl. nxi.. Ir,. 1?194. 601. l i s  i r r io .  

1 6 ,  Y , . iiir ,>lu' loi" ir 'hipiir. r o n i i i i i  i i. r.lir. 
:il Y.,, i11" - Bibi. drChrnriily. 5 7 5  la,. ,<i rr,,o. 

~ 4 6 < 8 .  -- N b , .  >>a,., Cr. j 4 ,  rab. 6 ,  ff .  7 7 ,  fol 4 1 $  vcrio; fc. 99, fr,l. 6 .  
> t j o .  - 162.. r,. ,b , , , ro i .  F.. " ~ $ 5 ,  10,. vcr80. 

(SI L. roikt c u i r  iinr varici< d. h r i m i u .  



n i w u  des olnoplates pours'amplifier p r o g r e s s i v e m e n t j i ~ s ~ ~ ~ ~ e ~  bas, =insi qu30,, I,eui 
le constatci. sur  noti-e figiire 1. 1.:~ fiKiire 3, tirée d 3 t i i i  I J ~ C ~ , , , ~ ~ ~ , ~  (,.eu . , riciil. ii~aiiiiscnt d'ou provieiii le dessiti lit-écérlent, ,,ou, ,,,,,,., ,,,,, cllemise d u  
triêiire geili-e 1,). Ces soi-tes de clieinises éciie,rt 

de pièces 
d'épaules. Comme dans les robes 
contemporaines, une simple couture 
reunissait les dos aux devants sur 
chaque épaule. 

Un  essai de recoristitution du  
patron d'unechemisede ce type e tde 
sa manche est donne par la ligure +. 

Quelquefois les chemises sont 
tendues de côté de f a p n  à former 

l m e i ~ e  deux pans invariablement d'égale longueur. 
11 semble que, dans certains cas, les fentes dc 

< .  - iiiioii n. .i.,,,,. d'i ,O,,,, ces vétemeiits, au  lieu d'être situées, 
ivlc iiioiiii du SV. <,erir) pour nos chemises dans le prolorigement des 

coutures latérales, aient été pratiquées 
cn avant de ces coutures de manirre à i-étrécir le pan antérieur et à élargir celui 
de derrière (fig. 5(%)  et fig. 6 (v. 

Les cllemises non fendues et les chemises i fentes latérales 
k a l e  vogue peiidarit toute la durCe du quinzième s ~ & ~ I ~ ( ~ I .  

*insi que l'indique le pau-on de la figure q, Icr manches étaieiit taillées droites, 

1,) vc.9 ,+35. - B%I. "a,., Ir. ,3g, (01. ~5~ " 
,4ro.  - cour nc i'e=l= *r k*~: hitl. n*irilier r ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ t ~ ~ ~ i  iamriid. iiniiiirriiir riiic .,, , ,.," , I.l!,,irriiiii ,., 'Erg">" dl> pr.ro< dr Piri,. 

i j l  - &bl. dc I-Arw.al. ioio,f , i1.  lu irilu. CC pCnonli.". .r 
la ‘i,cmjrc r u  r"lio "Cr&,> Dz'*'mcroB du vlii-n l P i l i *  wi9 l .  rrrriicr vers , 4 2 5  donl 1. io.o de I . A . ~ . ~ ~ ~  r,c ,,i,r i~,,li,v. 

Ilpucl,r " iii'idcr dr i*+" r .m~lad rrl fr l  d r  i 4 i i .  Ce %cricc d< chimi,.. :,ici en ir40. rri,i.,ii drjr ,&Li- Ill divoir par w d r c  rhioridugijur ,  piicii,r~s c ~ r . i i , , ~ c r  d< ih.ii,ir.i r i  ni,,, 
d - o n i i r ~  ~ ' 2 1  =sr difirdc d'*iaibuii  ruii d r  

di"‘ gc,,i.r dirrdi "*<& i,i,., 

isgc. - OiLl. , , r i . ,  ir. 3 7 3 .  lu,. i i ,  iiiio. 
vcm <&,%%. - Ihbl. d c I ' : ~ ~ ~ c ~ ~ . ~ l ,  T m , , ,  <&I. 8 , .  

' 4 ' "  - l'iiil i i . m l ,  fi. i"a3.  hl. 4 3 .  - liilil. dr I'Ar~rii.il, lilb. fol. >io - iiiii'. fr .  "q1. cul. 42. - Ht.,, TS,,,I. rnrms. , g o a .  POI. .. il uscc du 
'Io Y9J. - ch-till~. 7,s' rL*,z,*cwrg~, ~ ; Z X ; ~ L U ~ ~ S  6 ,.- ~ , h t .  iu v arjcan, ,ogs rm, -, '4'". - Dih l  6. .. " 1  

i4,a. - t rv t r  d., Dervr .arl 
Vci< i l l o  - Uibl. n a i ,  ir. 

> A i O  - \<,,,.. 2 . .  

.... 
Cliimisr< drpoiirvucr d. ,.iirri 

fi ~ 3 , .  fol. 176; fr .  * S i o .  FOI. î g i  rrrsa. - 8 i b l  dr I A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  14Sr, ,3g, hl" , . .  H a d .  Mi. " i g i .  hl. lgo "...o. .,, ,. >R"i" in, lii 

h., " 3 " .  lui. .,q. 
Iii., <J l , i .  rai. > , 9  Y"r". 

rr. '9 fol. h6 ~ ~ C ~ S O ~  tr. 3 0 ,  'O, .  ,.9 F.. - 3 3 ,  h,. ,-, vc,so 
dr "ii;dc, A. ? s i .  $01. a rriio. 
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c,irnme ccllçrde nos clremires, rnair~;inu poigriets. Ellensemlilentuvoir di6 Isdrtr>ird'ri~ie 

grande l a r g r ~ r ( ~ i ,  et, dans ce cas, peut-être coudkes et montées en façon de  
m;iiiclies de robes(<). Le genre kii,ioiio, avec ou sans goiissets, devait être tgalement 
e,liployé, puiqu'on rencontre ce made, très primitif("), dans der documents 
I~~~té r i eurs (4 ) .  

La plupart des chemises du quinzième siècle s'ouvraient par devant('). Elles se 
rerinaient i l'encolure au moyen d'un bouton blanc, sphèrique, probablement du 
wnre dc ceiix que nous appelons aujoiird'liui hor~tonr d'Irlandc(W. U n  cordon de lil 
rcml>liice ce moded'atrache dans un portrait du Musée de Besan~on,  exécute vers 

par R q e r  van der Weydeii. 
Il y eut aussi des chemises s'ouvrant par derrièreil). 
I>;iiis~l'icoiiographie dii teinps de Jeanne d'Arc, la cliemise appai-ait le plils 

roiiverit décolletée, comme Pont fait voir nos tigui-es i ,  et 3. Une fois recouverte 

c l t i  zt:iypou('), hermétiquement lacé, elle devenait alors iiivisible(9,. 
Les cheiiiises i cols, rares avïnt iq30, disparaitroiit dans la secoiide inaitiC dit 

.;ii:cle. Oit ne les rencantre guère qiic de i4% i i450('*i, période pendant iaqiicllc 
le- clicmises décolletées n'en continuent pas moins à être très usitées. 

[.orsque la cliernile était munie d'un cal, celui-ci se portait relevé, doublaiit le 
~o l l e t  di-oit du gippon et parfois le dépassant un  peu, sirion tout autour, au moins 

. , , . . . , . 
, , y  , ,<?i. - Bi,,. .si ,... i d i l  >,,. i b a i o .  lo i .  35; :vo i r5g .  i : .  

, , s i  - \i,,"..i cri,.,:.,can E > d .  iHoini". su iurbin. 
ver, ,,,,. - B,b,. "ar. .h, .  , , 3 6 A , r o , .  8 ,  ver." (\.nir6* 73 .  ,,,". - C " " , ~ C  ,'E .CO,* *CS " c a " x A , t , ~ b a ~  rc,tcf , c ~ , ~ ~ , , ~ ,  " L X  -mer, d < b "  O,>,,,< ,>,,<*,> , * , O "  t ~ ; " ~ " ~ , , ~ , ~  > C S  

<cr8cm,,, d,, p.t>oc *C Pd,,, ,s,otr C R .  5 , .  ,,,, ". - U, i,,. ,,c l'.,i..iiil. i",", III. 1" 'e'." ("oi. ,cg. G ; .  
, < & 4 .  -- ii'""I,i<, si,.,. ru>.  iagiB. bl. 9" i i n o .  

, 4 ~ , o .  - ExpOjmc d c ~  ?r;,%t8c;L tr3, ,q ,,,- d< ,g.,4. C r u ~ i ~ ~ ~ , o m  [ V a h  S c .  b ; ,  - >tuscc dc &riin, jc  LIaltrc dc 

rirmrlir. yoriilii *in<oiinu. 
# < 6 0 .  - Bihl. fi. i*31a;  Col. .os irriu; hi. i l i n j ,  ial. S. - U i b l  d. Clcrinooi-Fcrirnd. 64.  (03. 9. 

(61 liii. - R r ~ \ ~ l l < ~ .  Bibi. ml., iogj l .  iol. S c  ><rio. 
Ver% vtG,,, - Eb,. m c . .  Fr. L g 3 3 0 .  roi. 20, ~ ~ c r ~ o .  

,iiinu~rrii dciiiiron illo (B'bl. , r i . .  ir. i 68 )  "oui moiirrc un< ~iirolurr de clicmi% rlorc par 
,,,,.di b.","". (61. >> ,<c%"). << rvlri d<, mrnilin Liau<niiiiii, aux p"ign.ir d. ,rai, bo"ioiir <<",bl*hli, ( io l .  11,. 

i;! ~ 4 1 0 .  - hrra, .  Rrruiil dm denini di brinrVirsi. pi,rcriii dr )rryun. r o i  d'Emnc. 
iiig. - Coi<ignc. cull.ri. Oppinbeiiii. P ~ i r u i  CIiiisciii. I.<g<iiiii dr r i n t  Eliii. 
Vrii ,(in . -  lLoiidrn, L.oll<ri. C .  S,iliin$. I ' c i i i i i  C l ~ ~ i r i u l ,  PYil i r i l  dejc! in l  Iiiimmc unrni uii i l v a .  - Vuxdc d'.+8>bcrs, ,  l'Ho,mmc s 1.a l l t c l ~ c .  

, > i o  - Cliiiitiily. \Lu.ii çoiidi. paiii.iii d'Antoior. p i i d  blurd dr Liuui$ogiii. - Arras, Rirueil dc Sziiii-VI.&., 
F~',"ir dt ,>icr,e d< S.,.svcdii. clilillbtllrn du dur Philipp. Ir non. 

,,tiS. - > ~ U ~ C C  i. Bruirihl, Thirirl liouu, 1.a Srnvacc i-ui dc IElapcru.i Oi\>mii. 

( S I  *t g;,c. 7 ,"3,,'1 ,CS, ~ p p , :  *,,<si pourpin,. 
Fi: ,Pi,,< iiid. la ,iiodr ,,", , I r  yo.n., der po,,rpoiiii, ,ri;$ rrir i i ir i i i  ru col r i  r h uillr. L',iim,iiik ir'iliir aui r r tp i i r  l i i n r r  
ir rliriiiiir. O,,  r<%riiii )pi> O < S N > S  d r <  rnlirS g;ilciniiii n i i ~ ~ i i r r .  iiioiirrani ydr  riiii<iyiiinr cc ,(ut lc r  puiirpoinii tir C i r i i n i E i i  

P.,,<ii Ir il,r,>,iii. LI, m:,i,i,<r,,i, i,i,,<i,r ,Ir I r  Liil,,. iiii. l o b .  il,*. 908,. 9'9b. 8.9" <91<,.d",ii ik< riiluniiiiurri ,ii..i<.Ct 

..O, i d  ,,',,,, \.,% , a i , .  in" .,>.,* ;,?< A* "<>~"birii~ c \ c ~ ~ , c ~  d. '.'Ig."'...iii . 
( > O ,  \.T. > < l a  - liibl. in.,.. ir. <Ji, (02. 109. 

, ( 3 > . -  %A.,  !SC. L x 3 6 A .  ,"). 3 ,  ,cr'o [ \ O m r 6 ~  7 ) .  
i 4 ia  - Eralr dr< Liriui. iris, iin.riliridc I'zrncndc iianorrblc der wrsrnudii prrrai dc Y 1 . ~ %  ILnircriiu (Voir iig. 3 : .  

vr:. il(O. - liibl. dr I . A i q r i i i l .  i o l o ,  Foi. 40 v ~ c < ~  (Voir Cg. 61. 
,*ia - !.,"~.t dr LLr.r,,jon. Ro8.r "Zn drr 'V.>drn. parirait cinronnu. 
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prr  dei,iini, ;ii~isi qu'on le voii siir I'iiit4ressaiit portrait de Kerié d'Anjoii, roi de 
Sicile, doniie par la tigure 7('). C'est accidentellemeiit que le coi de I'lioniine eii 
clieinise dc notre l i ~ i t r c  6 ,  rcl~réseiit;itit i i i )  ~)riaoi~,iicr, se iroiive ~. i~l , ; l t i ! t .  lies it.oi,~ 
acrgcriin il11 ~irévdt rlc I1;lria 11iii litciii ;iittctiilc Iiuiiurtil~lc A I'lliiiverri~6, cil iqqu, 
daiis la n i E r n e  tciiiie soiiimaire, sont colletés de cols dl-oits t i r  i i i i  bas-i-çlief conserve 
dans In coiir de l'l?cole des Ucaiix-Ai-ir ( l i ~ .  5 ) .  

1;i clici,iirc se ti.oitv;iiii taiiioili-s ia~~~~tnpiightCe des I>r;iica, lii 1iieiirC;iiice ,>'exigeait 
p a  ; iùolii ine~it  qu'elle ne f i t  Seiidue que  sui- les côrés. Aussi quelques inoncrnenÿ(.i 

nous üpprenneiit-ils l'existence de chem:ses fendues, 
,, , - .  non seulement latéralement mais eiicoi-e p:~. devalit, 
" bC , comme le h i t  voit- notre dessin de la ligure S ,  prove- I : 
; I L  ?x 
I F  . .  nant de l'un d'eiix et représcntanr le bon lari-oii hissé 

.) - au gibet. Ce gçiii-e de cliemiscs éciit lieut-être t;iillé ',J 5-L.4 
qt~otrc qiinrlicl-1, c'est-kdire cii quaire  morceaux réitiiis : Y;;  - 

- 1 '  par des coiiltires doniiasit riaiss:iiice a i i x  lerites. II e,t 
- d'ailleui-s possible que la chemise rloii~ nous avoiis 

tenté de recoiistiii~ïr le pait-oii i l iK q) hit égalernciit c i i i t -  

, . [urée clevaiit e t  dei-riece, Cvita~ii a i n ~ i  I':~clioiic~ion r i i i ~  ; 
! les côté3 de pointes nécessitées par itiie iiisuffiraiire [ 

. . -, . largeur de toile. m-. - - 
, , 

EnTiri IC Glixrnrrr ~iriltio/o~,.i~,iir <le \Jic- 
, lui- Gay noiis montre deux clieiiiisçs dis 

. q~iiilzième siècle, feiidiies pal- dei-i-ière 
, S C , .  , , , , , )  

',. - , . . , I~, ,C . i l , , . c .  1 ,,,l,l,c < 
riepuis la taille jusqu'eii bnsi'i. 

h i u  Nous coiicl~ions de ioiit ce qui prccède q u e  la clieiiiisç 
fournie a Jeanne d'Arc liai. les hal>iraii~s de Vaucouleurs 

dev;iii c l i c  decolletée, suivant l'usage le plus répaiido dc roi, temps e t  eii coiisCquericc 
coiiiplëteiiieilr cachée Isar les véiemeiits qui la i-ecou\-raieiit. 
011 a ]>LI prcsseiitir que  le caleson écourté accompagnaiil la cliemiie d;iris 

iiois de ilos précéderits dessins ifig. i ,  .5, Gj ii'irait autre que  les braies. L'agen- 
ccineiii du  coslume se trouvait tel, peiidaiir coure la dui-ée du moi-eiiàge q u e  
ceite par~ie  de l'habillement coi~stit>iait le vêremeiir indispeiis.ibIe par excelleiiie. 
EL eii effet \oyoiis-rious, dans maints tableaux. iniiii:rtirres et sculptures dc certe 
époque, des persotinages, délioriillés de leurs cliernises, iiinis, sauf d ' i~xhrne~  
exceptioiis, to~>.jours pourvus de leurs bt-aies. Pai- coiiti-e, nous y trouvons les 
Iiomniei ri1 chemiser coristarnrneiic i-evêtiis de braies qu'on ape rp i t  par les feiites 
<le ce vêiri~ieiit, comme nous l'ont montré Ics liyiires précitées. C'est daris ce 
sirnpl? ;ip)~areil que comparurent, eii 1347, devant le ,roi Édouard III d'Angle- 
tel-ie. les iir /ioiowiii tout iiu, cii pu: icztr biniei rl i c i ~ i s  i h c ~ i i i i e i ,  ni I E  hi i l t  d i  

( 3 ;  \ "<  "i:  - Oihl iui.. Ir<. , , i b * .  f i , , .  s i  
:>, m::!~. . Z.3 kcrnrnt dc Id 'l>cm>ui%c [ d ~ t  bcr8erl do*< cstf- lknd~8c p 3 7  1~ , < c , a > , ~  , 2 ,,,mmctc~. c t  2 pz,,% dc & C V ~ , X ~  

. . - l i in i  E<i8. ri,iplrl r i  loiigr i l >  II rnii>i6,. hung  pliiiii:ii'"l i c i ,  iiii,, , , i i ' i i  ,>" ',i ,iFii.i rni<lnpri ,~,gcnt  et mm"~?cr le p78~ n u  droit "cc>. > 1J. de B L ~ c .  L t h  bt.:,,, CI,. S ,  ,,. 
Ii>ii< i 'zrui i~  pi?.  , i i ' i i i i >  ~ r e < ~ b , t  rcnro,iiier i i i i  r u l  rumiylr li;wi 6r ici  diriiiircs iciidiicr par ,4i,i,,< dcxii pinirit., 3igii.i. do»< < e u c  ~ii i i~i , ,  proiir. r**iriiiii. iii'oiiiriiibi " 1. I,, ,,,, iii,.i,",i,i.,< ,;Br,.. 

,,#,, -~ 13,#,3. l , , , . ,  ,a,. > " 5 T S ,  r ,,,. 8 .  
4 .  - L.yuriiii.i. I r r  I.r~o,iii,~Inii$.ii dr I 9 O l .  Çri i r i l i i io i i .  d " ,  iiiii<rliriii. i ,,.iiii< un fil$ , > c  1. 

I i l  P .  760.  'iiiisroiintuD cri  ci i rmii iu jEririii d u s i  i~is8iiii<rii iollrriioli I,n,i.). 

- 7'J - 
<:,,{,iii('~. L.es Trjr Hirho Hcraer CIIL i 0 r i  dl. Hlrry,  conservkes B Cliaiitilly, iious font voir 
lilileiirs, moissonneui-s et veiidangeurs, cuisses nues, ayaiit arxzli leurs chausses('1, 
,:'cii-h-dirc le# ;tyttit iiiiiICcx iiti-tlosauiia dca gonoiix, mais dCcciriinciit iniiiiir tir 
~, , . , , i~x ,lue i~ccoiivrciii cii y t r i c  Icg pÿtla voluiita de lu cltemise. Et iioii seulciiieiit 
les I x ~ y s a n ~  "MX iiiivariablerneiit pourvus de ce 
.;ic,r~ciii iiiiiiiic ;iiwai bicii ( I U E  1ç1 ldui g l i t l ~d~  
.cigriei,rs, m;iia eiicorr ler I>liir inirdrablru rrieii- 
diiinis. Les iiombreuses miniatiii-e~ qui irpréseii- 
ielii saint Martin partaseant \oii manteau avec un  
i,;,Llv,.cl IUO,IS  ~ n < > ~ i w n t  Cr ~ i e r ~ i i c r  pl.ivé de clie- 
,,,iye, in;iia t<iiijoiirscorrecrçineirt verride bi-iies('1. 
( :~ l I~ i -c i  l>uiivaienl donc eaiscei-saiii la clieinise, el 

j;tmaisIs rliemiicsansles braies. Commeiioun ',~:--p& 1';ivons déji  dir, i'eiiseiulilrde ces deux 
!rêtementscoiisriiudit ce que  l'on appe- 

lait une lsiiaire de robes linges. 
\ 

'$, ,y Aoqi~iiirièmesi(.cle,uiiriomma 1 'y' q~iel~uei 'ois les bi-iiierpetilrdrqi 
lirigci il), ou simplement petit, 

'. 6~ \ d r o p s ~ ~ ,  i ause cie lzcxigxité i 
$ Ikiqiielle liit réduite cette partie ,,- ' k , ,  ! \ dii costume, à dater de 

?'?\- lasecoride cle prccédent. rnoiriC Eii du 1396, si&- -- ,. - R C , ~  CA,X~OO,  mi dc skik  IL,?;! 

après la bataille de Nicopolis, le inaréclial Boucicaut l i i i  

amené devant le sultan Bajazer loi~t nud/orr de ~ c r  pclili 
,.~. ,, s,,~,,, . ,,, ,,,,,,, i .,,,.. dropi<Gi. Cinquante-sepr ans plus tard, une rèvolre ilcr 

Gaiitois ayant étC réprimée, ont vit leurs h<io/rn<ini e l  

iuiiirilliiri iozii iiudr îii icitri rhriiiircr r i  pilii drap' faire leur soumisîioii au duc Philippe 
le lioiiiir. MatIlieu Thornassin spécifie que Jeanne portoit pctilr dmpr cuiiirne lu 
h«i>i,ii~.~('), voiilant indiquer par là que les dessous d e  notre bkroïiie, ainsi que le reste 
de soii costunie, se trouvaient coinplèternent rnaiculinisés, fait d'ailleurs autlienriqiii 
par les piéceï du procès de coiidarniiarioii. 

( > i  ~,o , , ,> , , ,  C L , O " ~ " ~ , .  c. ,", p. >g. 
3', c:dlcndfkr, lu:", T u , ~ ! c ~ .  Scmcn1~>te .  , , , ,  
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Il était d'usage chaque soir dc sc dCpouillcr de sa rliernisc et de ses braies, qu'ori 
plaçait sous son traversin, tandis que les autres vêtemenu se posaient sur une barre 
dc bois, appelkc la pcrclic, installée horizontalement non loin du lit('). L'habitude 
ttait de coucher eiitibrrineiit nu('), aauf la tête gtntralrrncrit iillLbICr du cliaperoii 
ou aumusse de nuit('). 

Les braies des anciens temps ayant parfois presente I'apparence qu'eurent les 
chausses der &poques plus tecentes, il est arrive que les historiens d u  costume 
n'ont pas su distinguer nettement ces deux sortes de vêtements(<l. Il importe donc 
de les définir avec exactitude, en restituant chacune d'elles le rôle qui lui fut dévolu 
2. l'origine, et que, malgré des modifications toutes specieuses, on ne cessa de lui 

cosiuiiie iious oblige b uiic assez longue digressioii qui Çuililiru clairement ce qui 
Ics dilférenciait l'un de l'autre, en exposant la suite chronologique de leurs modifi- 
c;itioiis successives depuis leur apparition sur les monurncnis juaqu'P I'dpoque de 
ioutre Iitro'ine. 

Probablement d'origine asiatique('), les anciennes braies gauloises, communes b. 
la foisaux Celtes et certaines tribus de la Germanie('), etaient longues, mod&r6ment 
I;jrges, et ceintes b. la taillc par une courroie maintcni~e de place cn place par des 
brides. Elles s'ouvraient par devant, A la maniére de 110s panwloiis('), et descen- 
daient jusqu'aux chevilles ou elles se trouvaient ordinairement coulisr&es. Quelques 

conlirr dans la suite. 
Les braies etaient essentiellement l'habit indispensable destine - i couvrir cer- 

taines p r t i e  du corps. Suivant les temps, elles furent apparentes, =athées, longues, 
courtes, larges ou etroites; mais toujours les Ibraies ont voilé le bas du ventre et  

des reins. 
Les chausses n'avaient pas cette destination. Leur rôlr, ainsi que l'indique le 

rnot latin rolrcui dont derive leur nom, se bornait en  principe à chausser le pied et 
1 

le bas de l:i jainbe. Eliçr s'alIoiig&rerir, alors que les braies re raccourcirent, mais ccs 
hJ 

drriiieres ne deserrerentjamais le poste qui leur avait été assigné dès le début, tandis 
que les chausses, tout en atteignant peu i peu les genoux, puis les cuisses, aban- 
donnés successivement par les braies, continuèrent a être considérées comme des 
chaussures. Et quand, à la fin du quinzième siècle, leur ascensioil suprême Ics eut 1,. - 1'11411,1.. ,, ,,,,, ~ i i i  - tlniri 

\<a , , r  d , ~  , ,,,, > , ~  ,,,, ~ 

> i .  - 
fait monter jusqu'i la taille, ce fut pour toujours recouvrir les braies qui persisti~ienr Innq".< 

4 
il. - 8r.ti.r rrrrnr i l .  - iii.,ii. 

r,...:;.,., 
I I  ,arrr, .... .. . . P." d.. Iiiiiriz* 'Lrixiu,w\ j , " l d ,  " .  , .. . , .. .. , ,... ,.c<,e; 

a te,,ir de vêtement intime qu'elles avaieilt assume. 
L~ co,,fusioii que tant d'auteurs ont  commise entre ces deux déments du 

,,) &"ilhr,:,L. X"$.,,Z d" '8'L"*' Ll h.1'1, P.  1"". 
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quatrième s'y trouve revétu des Jcriroralia la t ine~(~1.  Nous reverrons ces braies 
paiicaloiis diltts des nionunreilti du douzieme siècle. 

Sidoine Apollinaire dépeint les Francs de l'époque mérovingienne habillés d'un 
vêtement étroit qui s'arrêtait audessus des genoux, laissant les jambes nuesi"). 11 est 
probable que ce justaucorps cachait de courtes braies. Cent ans plus tard, I'histo- 
rien grec Agathias donne aux mémes Francs les longues braies de toile ou de cuir 
souple des anciens Gaulois, serrées à la jambe par les courroies des chaussures (31. 

O n  retrouve les braies de toile dans le costume habituel de Charlemagne, 
décrit par Eginliard comme &tant celui des Francs. Alors que Les Gallo-romains 
avaient coiiservé les/cirioraliu du temps de Trajatiidl, la plupart des Francs étaient 
restés fidèles aux loiigues braies que leurs aïeux paraissent avoir emprunté des 
Gaulois trois cents ans auparavant. Le grand empereur les portait en toile de lin, 
recouvertes, selon l'usage des clrarseurs et des campagnards, par des l i b i a k ,  sorte 
de guêires maintenues à la jambe au  moyin des bandelettes de la chaussure. 

Des peintures du Mont-Athos, datant du neuvième siècle, représentent des 
ascètes bysaritins chaiissés d'une rnûnikre analogue (fig. 9)is). Ces personnages, 
i-icliemenc vêtus d'ailleurs, sont pourvus d'étroites braies dont la partie iiifërieure se 
trouve coiiteiiue d;iiir des cliaussiires motiiaiit à mi-jambes, à la fagon du cothuriie 
antique, et rappelani par les bandes d'érotfe ou de cuir qui les renforcent l'ancien 
calceui des Comme hauteur de tiges et agencement de bandes, ces 
chaussures byzantines se rapprochent beaucoup de la chausse, dite de saiilt Dizier, 
conservée dans l'église de de lé mont(^). Ce sont déjà des chausses. 

La combinaison des longues bnies avec une chaussure montante esr une  des 
caractéristiques du costume d u  neuvième siècle. Composéc de bandes enroulées au  
entrelacées sur un cliaussoii d'étoffe qui cri consrituait le fond, cette sorte de bottine 
laissait souvent les doigts de pied a découvert (Kg. io)i8). Elle entraînait alors 
quelquefois l'adjonction de souliers(31. Les longues chausses qui en dériveront plus 
tard auront frhquemment cette même particularité de laisser nue une parue du 
pied. Généralement une bandelette, nouée en jarretière après avoir fait un ou 
deux tours, maintenait au genou la braie insuffisamment étroite pour être collante, 
contribuant ainsi faire valoir la forme de la jambe. Dans le même temps, les braies 
courtes, à la romaine, persistaient dans le costume militaire. Elles étaient également 
agrémentées de jarretières ('4. 

Au dixième siècle, les chausses montent, recouvrant les braies, jusqu'aux 
jarrets (fig. 1 i)ii'l. Elles s'y rencontrent quelquefois serrées sur la jambe par des 
lanières entrecroisées. Mais a cette kpoque, les chausses ne sont pas d'un usage 

( i l  L u  irii. ioo<.  p .  18, luoiic dr I i  collciiiau Cxrriod. 
1.1 QYIC~CRL,  iiug dv fart.. pi 81.  
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1101 Vers 900. - Ibid..  111. 1. Fol. ucrro. 
IL.) cukhc~i, ,fut. ir ‘cri.. p. i 3 i  -Gay. C h .  . i r L ~ l . ,  i. 1, p. 1 5 1  (Eiuiir i  d i  b Biiil. du Vitirin). 

consianl, el lorsqu'elles font defaut, les laniérea en queaiion ac trouvent posées 
<iircciement sur les braiea (lig. i~)('l. 

Le calendrier historie d'un martyrologechartraii~, actuellement i la Bibliothèque 
de Saint-Etienne. nous fait voir les Beaucerons de l'an ,028, artisans, chasseurs, .~ ~~~ 

paysans, vaquant à leurs occupations, revêtus de longues braies recouvertes, 
semble-t-il, par des chausses ou tibialesi'), que maintiennent des courroies 
enroulées d'abordau dessus du coup de pied, croisées ensuite sur le devant 
de la jambe et formant enfin jarretières par un dernier enroulement sous 
le genou(hg. i3)('). Ces mêmes Beaucerons sont encore représentés dans 
le manusci-ir prdcitd, en costumes de c&rémoiiie, escortant un personnage 
qui peut être Eudes, deuxièmedu nom, comte de Chartres(4l. Les seigneurs 
et les bourgeois qui composent cette scène ii'oiit plus de chausses, mais ils 
restent poui.vus de loiigues braies dont les plis indiquent, en même temps 
qu'uiie certaine largeur une étoffe mince et peu consistante du genre de 
la toile(fig. iq)('). D'autres documents contemporains nous montrent des 
braies semblables La tapisserie de Bayeux et  les fresques de l'abbaye 
de Siiiiit-Savin nous apprennent que ces mêmes braies se rétrécirent dans 
la seconde moitié du onzième siècle, a u  point de donner l'aspect qu'auron~ %,. - ,,,arc, ,,,=, 

plus tard les chausser. La figure i i, tirée de la 
célèbre bi-odeiie de la reine hlathilde, est un charpentier 
dont la robe est disposée de f q o n  à laisser vair les braies 

, dans toute leur longueur. Comme les anciennes braies 
celtiques, celles-ci sont ceintes à la taille, hauteur à laquelle 
avaient dii toujoursparvenii-les braies maisqueles chausses 
n'atteignirent jamais au moyen âge. 

O n  peut se rendre compte par ce qui précède qu'ancieii- 
neinent le principal vêtement de jambes, le seul indispeii- 
sable et coiistamment employé, était les braies, alorsque 
les chausses ne se trouvaient être que des sortes de chaus- 

- suresmontantesdontl'~isage,trèsintermittent,paniiavoii- 
surtoutdépendu des caprices de la mode. Les peintures de 
Saint-Savin, pas plusquela tapisserie de la reine Mathilde, 

8 i. - F.uoi.. brsir" 
; rnI!i93<rLc de 8~~<,,') ne nous offrent le moindre exemple de chausses et cellesci 

ne réapparaîtront dans i'iconographie qu'après t ioo. 
Les modes successives der onze premiers siècles de l'ère chrétienne, tour en  

inHuengant différemment la coupe des luniqeei, des clioinres et bliaud, avaient toujours 
laissé ces vêtements surtisamment courts poui- permettre aux braies d'être plus oii 
moins apparentes. Aussi teignait-on cet habiilerneiit de jambes de voyantes con- 
leursi'). Tous les manuscrits enluminés de cette longue période en témoigneni. Les 

I~lcx!. Chi*. 'riiral.. p. 5 7  [Roiiii, E x d u t  dr  ir B i b l  dr 1% Lliuriic!. - jicqu<rnin, HiiImiri bluv.lz d i  'aiuiiir. 
1 .  ? r i G .  - Q".~h.lii. liiil. /Y 'aI<,, p .  , l g .  

!4 III dil6ci l i  diriirmrr guc rr< pir*iniirgn. ii,nplrniriii dcsiinn lu irrii. poiicdcni ou dr' riiiuu.i. 
111 8""- - Uibi. dr Siiiit-Ericuoc. fol. 86 urne. 
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peintures du Mont-Athos, citées plus haut, nous apprennent qu'au moins à Byzance, 
on les taillait voloiitieis dans de riches étolTes à dessins. Les longues robes du 
douziëme siëcle amenèrent les braies, qui jusqu'alors avaient tenu le double r61e de 
vêtement indispensable et d'objet de parure k n'être plus qu'un modeste dessous de 
costume. Celle& se trouveront donc désarmais presque invariablement confec- 
tionnées de simple toile, et, comme nous l'avons déjà dit, taillées dans lemême tissu 
que la chemise et en même temps qu'elle. Ce ne sera plus maintenant qu'accidentel- 
lement, chez des personnages à demi vêtus, ou dans certains désordres de toilette 
provoqués par des attitudes mouvementées que les braies se laisseront apercevoir 
sur les moiiuments iconographiqnes. 

Au douzième siècle, elles sont de deux sortes. Les curieuses sculptures du pilier 
de la porte de l'abbaye de Souillac nous en représentent de trës larges, descendant 
seulement à mi-jambes et offrant cette singularité d'être fendues par derrière 
depuis le bas jusqu'aux cuisses, comme le montre notre figure 16. L'autre sorte 
de braies, qui semble avoir Sté plus spéciale aux paysans se voit au portail de Saint- 
Ursin de Bourges et à celui de la cathédrale d'Autun. Ces braies campagnardes, 
larges et longues jusqu'aux pieds, amient tout à fait l'apparence de nos pantalons. 
Nous avons appris plus Iiaur qu'elles existaient déjà au cinquième siècle. Elles étaient 
parfois de longueur assez grande pour être coulissées à la cheville et retomber sur 
le pied à la manière des pantalons des femmes d'Orient('). 

Les braies s'étaient toujours ceintes à la taillel'l. A en juger par l'unique speci- 
men que nous a si heureusement conservé la tourbe des marais de Thorsbjerg, six 
brides d'étoife, réparties également sur le pourtour des braies celtiques à la hauteur 
des hanches, maintenaient une ceinture nouée ou bouclée par devant, disposition 
qui saris doute n'était pas exceprioniielle. En dehors de cette importante indication, 
il nous Paut atteindre le douziëme siècle avant de découvrir dans I'ico~iogra~hie un 
mode quelcoiique de ceinture de braies. Quant aux textes, longtemps encore ils 
seront muets sur cette question. 

Quelques exemples de la manière dont on ceignait les braies à l'époque de 
Louis le Jeune nous sont donnés avec précision par les sculptures du pilier de 
Souillac représentant deux groupes de lutteurs. La courroie de ceinture passe alors, 
iioii plus dans des brides, mais dans une large coulisse, par l'ouverture antérieure 
de laquelle sortent, après avoir été nouées, les deux extrémités de cette courroie. La 
coulisse qui parait être en cuir, au tout au moins en tissu beaucoup plus épais que 
l'étoffe très souple constituant le reste du vêtement, est par conséquent rapportée et 
rousue au bord supérieur des braies. Dans l'exemple que nous offre la figure 16, 
iine lanière nouée à la courroie de ceinture sort de la coulisse par iin millet latéral et 
suspend une clef. Le second groupe de lutteurs, décorant le même pilier de la 
porte de l'abbaye de Souillac, montre une lanière simplement fixée dans la couture 
de la coulisse et à laquelle se trouve attachée une bourse. 

Les longues braies paysannes de la cathèdrale d'Autun sont également munies 
d'une coulisse assez large, mais semblant constituée par l'ourlet du bord supérieur 
du vêtement, au lieu d'être taillée à part et rapportée comme dans les exemples 

( x )  i'uiuil di S i i o t  Uri;" de Uaurgcr. 
(?, Nom rrr.oiii p h  Loin g u i  pi* de I i  ,,il du ,,ririemr riMi. on rrigoir 1.r bnirl .vdvuv. d u  h.n.h.i. 

prècédents Une tunique descendant à mi-cuisses empêche de voir le mode d'attache 
de celles de Saint-Ursin ne Uourgcs, lesquelles etaient sans doute ceintes de sem- 
blable façon. 

Vers la même époque, un autre agencement, qui dut avoir été plus rarement 
usité, se i-encontre dans une figure du manuscrit d'Herrade de Landsberg('), dont 
le Glorrairt orchiologiquc de Gay nous donne la reproduction('1. De longues braies, du 
genre pantalon, s'y trouvent serrées à la taille par une écharpe d'étoffe, nouée pa,- 
devant et dont les bouts pendans contribuent à masquer l'ouverture du vêtement. 
Un Christ de l'Album de Villard de Honnecourt rappellera exceptionnellement ce 
dirpositif au temps de saint Louis('). 

Ce fut sous le couvert des longues robes inaugurées par les homines au douziëme 
siècle que s'opéra dans i'ombre une modification importante de i'babillement de 

-. jambes masculin. 
Jusqu'alors la plupart des braies, relativement etroites du  haut, sans tout.efois 

êrre collantes, ne pouvaient être revêtues qu'à la condition de s'aumir par devant 
ainsi que nos pantalons. Les braies de Thorsbjerg sont munies d'une ouverture anté- 
rieure aiialo~ue nos bravettes. 11 en était certainement de même pour les braies " 
de Souillac, dont l'excès de largeur ne réside que dans les jambes, et  probablement 
aussi pour celles d'Autun et de Bourges, bien que les sculptures représentant ces 
dernières ne permettent pas de constater l'évidence matérielle de cette disposition. 

La grande innovation, effectuée au cours du douziëme siëcle dans la coupe des 
braies ne coiiriste pas dans une modification de la longueur ou de la larg-eur des 
jambes. Elle est tout entière dans la suppression de l'ouverture du devant, compensée 
par une certaine ampleur donnée au tour de taille. 

Dès le premier quart du  siède, concurremment avec les braies ouvertes dont 
nous venons de parler, il en exisrait d'entiërement fermées par devant. Ces braies, 
larges du haut, étroites de jambes, paraissent avoir été genéralement munies 
de pieds(<]. 

Après inoo, la transformation est définirive et les braies n'auront plus jamais 
d'ouverture antérieure. 

Au treizième siëcle, la des braies restent langues. Quelques-unes ne des- 
cendent qu'à mi-jambes('). Des braies courtes, s'arrêtant aux ainsi qu'on 
les verci adoptées au siècle suivant, font leur apparition. Enfin, exceptiannelle- 
ment, Villard de Honnecourt nousmontrera des braies étroites de jambes, mais 
d'uneloiigueur telle qu'elles formeront audessus du pied la profusion de plis que la 
mode imposait alors aux poignets des manches de k cotte (7). 

Le type de braies le plus répandu à cette époque consistait en une sorte de 
paiitalon, large de jambes, plus ample encore de fond, et dont le grand tour de 

. .  . 
131 "rii i i i u .  - Uibl. iirr., fc. tigogl. loi. u i w .  
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de taille, sans solution de continuire aucune, etait oiirlé en mani6re de large 
coulinse 1'). Cette coulisse contenait la courroie de ceinture, iiommee brairrl.). 
Le braier, serre aux hanches, faisait froncer la coulisse, laquelle prenait dès lors 
l'apparence d'un bouillonne très visible sur les reprdsentations 
contemporaines. 

Avec les longues braies descendant jusqu'au bas de la jambe, 
on attachait au braier deux courroies ou cordons pendanu, un 
de chaque côte, souvent munis d'anneaux à leun extrémités. Ces 
cordons, d'environ un dcmi-pied dc longueur, soriaieiii de la 
coulisse par deux œillets pratiquçs un peu en dehors de l'axe 

des cuisses. D'aurre part, ces longucp 
braies possedaient cette particulante que 
nous avons déjà vu aux braies demi- 
longues de Souillac et qui devint gent- 
rale au treizième siècle, d'être fendues 
par derrière, du jarret à la cheville, 
et rattachees seulement dans le bas au ,,, - Bmjcs du 
moyen de cordons que s'y trouvaient fixes 
(fig. ~7)(').  L'objet de ces fentes à la jambe etdescour- 
roies pendues à la ceinture etait de diminuer à volont6 
la longueur des braies, opèration qui 
parut si souvent nécessaire dans la plu- 
part des circonstances de la vie cou- 
rante que ce n'est que par exception 
qu'on rencontre sur les monuments 
les braies longues descendues juî- 
qu'aux pieds. 

Il  y avait deux façons d'ope- 
rer cette modification. La pltis 

simple consistait à saisir le bas de chaque braie préalablement 
denoué, et, mettant la jambe à nu, à le remonter directement 
jusqu'à pouvoir l'attacher par un nœud à la boude s u s  
pendue au braier (fig. 18)lG. Dans la seconde manière, 
beaucoup plus usitde, o n  ne rattachait le bas de la braie à 
cette boucle qu'après lui avoir fait decrire, du dedans en 
dehors, une spirale autour de la jambe (fig. ig)('l. C'est '8~-B'"'"d"XL'"'""c~'~on'~' 

ce mode qu'a adopte le grand saint Christophe, place à 
droite du portail de l'horloge de la cathedrale d'Amiens. L'album de Villard de 

( l l  Vrii  i lau. - Csili(dn1e d i  CIisrirc$. poruil niitidiooil. - Bibl. nit.. Ir. igo91.  folio% g, I I  rrn%.- Bric. \<si., Eloaoc h i i .  s y i i ,  iol- 6. - Caihidnlc d'Amien$, 
-r,s (1 ",,?A.",., 

lionnecourt ('), Ics catliCdralcs de Paris ('1, de Chartrca 1') e l  d'tiildersheim ( 4 )  

attestent kgalement la grande vogue de cette façon de porter les braies au treizième 
siècle. Le raccourcissement des braies au moyen de cordons devint si habituel 

qu'on finit par supprimer une longueurjugée ddsormaisinutile, et, 
dès le milieu du siècle, commença i'usage de revêtir des braies 
s'arrêtant aux genoux('). i'extrémitè de ces dernières fut genera- 

lement taillee en biseau16), tantôt plus longue par derrière que 
par devant, de fagon à decouvrir le genou, ainsi que le montre 
la hgure no, tir6e d'un manuiicrit de la Biblioth&que de Car- 
pentras 171, tantôt a 
par derrière, recouvrant Le genou 
et dégageant le jarretla). 

Le douzième siècle avait vu 
les chausses croître en longueur 
jusqu'à depasser le genoulg). 

du XUI. S ~ ~ C I C  L'album de Villard de Hon- 
.c,"o,,ree3 

necourt renferme un cu- 
i-ieux dessin rcpresenrant deux lutreurs, l'un et 
l'autre munis de longues braies (fig. z i ) ( ' ~ ) .  Le 

premier, est chaussé, et, selon 
l'usage, il a introduit ce qu'il 
a pu de ses braies dans des 
chausses de la dimen- 
sion de nos bas. Le 
second a raccourci les 
siennesenspirale, mon- 
trant ses jambes nues. 
Mais undis que chez 21 .  - Bnici du XIII. iiirir - 
ce dernier les cordons du braier servent à maintenir les braies 
raccourcies, chez l'autre les mêmes cordons, devenus vacants, par 

. ~ 

-, suite de la descente des braies dans les chausses, sont utilisés à 
ylu retenir celles-ci au moyen d'un bouton d'étoffe, appel6 t~oucl, que 

. chacune d'elles possède solidement cousu à l>ourlet de sa partie 
duXIII.siidr<raniiiu superieure. 

D'autres monuments temoigneni de la longue duree de ce moyen d'at~acher les 
chausses, depuis le treizième siècle jusque vers le milieu du suivant. U n  dessin connu 
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de Villard de Honnecourt représente l'Orgueil sous la figure d'un cavalier tombant 
de cheval('). Cette image indique, aussi clairement que la précédente, la même 
façon d o i ~ t ,  les chausses recouvraient les braies. 11 en est ainsi d'une sculpture 
de la cathédrale de Chartres('), dans laquelle on remarque un personnage nu 
jusqu'à la ceinture, vêtu de braies introduites dans des chausses assez longues pour 
arriver à joindre par devant la coulisse du braier où elles sont attachees chacune 
par un cordon('1. Cette sculpture chartraine prouve que, dès le temps de saint 
Louis, les chausses, que nous avons vues de la langueur de nos bas cher les 
lutreurs de Villard de Honnecourt, atteignent parfois la dimension maxima 
qu'auront dans la suite, les chausses séparées, de l'espèce dite chourrrr ronda, au 
quinzième siècle (41. 

A partir de 1300, les braies resteront larges, s'arrêtant aux genoux ou les 
dépassant quelque peu. Elles seront raillées en biseau, ou, suivant une mode plus 
récente, coupées droites à la hauteur du jarret. Dans certains cas, plus écourtees 
encore, elles auront l'apparence des culottes de nos joueurs de foot-ball('1. Ori 
comprendra que leur propension à diminuer ne sera pas contrariée par l'avènement 
du costume court, vers i340(~1. 

Dès ,348, on voit des braies ne descendant guère audela du milieu de la 
cuisnel71. Ce dut être à cette époque qu'on commenga à perdre l'habitude d'attacher 
les chausses au braier pour les relier au gippon au moyen de cordoils tissés circulai- 
rement en tuyaux solidement cousus é la doublure de ce ~ê tement (~1 ,  lesquels furent 
eux-mêmes remplads à la fin du siècle par des lanières ou des tresses de soie ferrPes 
d'aiguillettes, passées dans des ceillets pratiqués en haut des chausses et au bas 
du gippon (91. 

Dans le couraiit du quatorzième siècle, le terme de braier qui autrefois avait 
seulement désigné la ceinture des braies, s'appliqua souvent à l'ensemble du 
vêtement. Cependant ces braies, appelées braiarr d'après certains textes, sont d'un 
genre spécial. Elles se trouvent confectionnées, non plus en simple toile, mais en 
étoffes de soie, telles que le ~enda l ( '~1 ,  le sataninlLLl, ou encore en peau de 
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cerf('), et paraissent avoir Ctt i I'uaage exclusif dca hautea claaaer. Si l'on excepte 
des braies blanches bordées de bleu, figurant dans l'enluminure d'un livre d'heures 
de la Bibliothèque d'Avignon('), et rentrant peut-être dans la catigone de 
ces braies fantaisistes, aucun document iconographique ne nous en a montré de 
cette sorte. 

En 1375, les braiessont devenues plus étroites de jambes, tout en conservant un 
ample tour de ceinture('). Leur coulisse, appelée gouliirr(<l, a perdu peu à peu 
l'excessive largeur qu'on lui a vue sur les monuments du siècle précédent. Elle 
s'amincira désormais de plus en plus. 

Une particularité que nous n'avons pas rencontrée a n n t  1375 consiste dans une 
fente pratiquée à lajambe de chaque braie, soit de taré, ('1, soit par devant(6), comme 
si cette jambe avait été taillée uop  éuoio  pour le passage de la cuisse. 

Nous venons de voir le terme de brairr s'appliquer aux braies mêmes. Par suite, 
la ceintute des braies ne s'appellera plus braier comme auparavant, mais broycltc, 
diminutif de ce premier terme(71. La brayette était garnie de deux anneaux de 

nommés boiiilrr ri braicr(9). lesquels avaient servi, en principe, à recevoir les 
cordons destinés à retenir les chausses. Une troisiéme boucle sanglait souvent la 
brayette en son milieu. La goulière possédait alors un millet central, placé entre 
deux ceillets l a r d r a u ~ ( ~ ~ 1 .  Ces trois millets correspondaient aux trois boucles de 
la brayette. 

L'argent et même I'or étaient employés parfois à la prni ture des braiers des 
gl-ands seigneurs ("1. 

Le fabliau intitulé Martin Haparf("1 nous apprend que la coutume de suspendre 
sa bourse au braier, déjà usitée au douzième siècle, comme nous l'avons vu plus 
haut, existait encore au début du quatorrième. Elle dut cesser avec l'avènement des 
habits courts, vem 1340. 
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11 nous Lut  terminer cet aperçu d a  braies au quatorzihe riAcle par deux 
remarques gCnCraies importantes. 

Ce vêtement ne se ceignait plus i la taille. Comme les braies celtiques, gallo- 
romaines et rarlovingiennes, celles de la piriode capétienne eurent bien leur cein- 
ture placée audeuus des hanches, mais seu lement j~s~u 'au  jour où I'on imagina 
d'attacher les chausses à cette ceinture. On conçoit q u ' a l o ~  la traction des chausses 
sur le braier occasionnât fatalement un déplacement de la ceinture de haut en bas. 
Cette modification est très visible sur les monuments du treizième siècle, où I'on peut 
s'assurer que les braies s'y trouvent toujours ceintes plutôt en dessous des hanches 
qu'en dessus. Il en fut de même pour le siède suivant, et la préoccupation qu'on 
eut, à partir de 1350, de posshder, sous le pourpoint collant, la plus fine taille 
qu'on put obtenir devait forcément éloig,er de cette partie du corps la moindre 
ceinture d'un vêtement de dessous. 

Nous devons faire remarquer enfin que toujours les braies paraissent en contact 
immédiat avec la peau. Contrairement aux assertions toutes gratuites de Viollet- 
Le Dur(') et d'Hottenroth('1, ce vêtement, l'encontre du caleçon moderne, ne 
renfermait pas la chemise. Nombreux sont les documents icanographiques prouvant 
cette singularité jusqu'à l'évidence('). Lorsque la chemise vint, d'une manière inter- 
mittente A ses débuts, faire partie du costume, elle tomba tout simplement ~ u r  
i'habillement de jambes en façon de robe@), et pour l'introduire seulement dans les 
chausses, il fallut attendre l'apparition des cottes écourtées. Les chausses dès lors 
s'attachèrent non plus aux braiers, mais aux pourpoints. 

Nous voici arrivés au siècle de Jeanne d'Arc. Les braies, déjà très réduites 
depuis deux cent ans, vont encore accentuer leur tendance à diminuer de lon- 
gueur et de largeur par le fait d'une innovationimportante du  costume masculin. 
Nous voulons parier de la jonction des deux chausses, jusque là toujours sépa- 
rées, qui désormais ne formeront le plus souvent, à l'instar des braies, qu'un seul 
vêtement. 

D'une façon générale, les braies de la première .moitié du quinzième siéde ne 
dépassent pas le milieu de la cuisse et se ceignent de plus en plus au-dessous de la 
taille, diminuant ainsi à la fois par en haut et par en bas. 

La mode de pratiquer de petites fentes dans les tours de cuisse, que nous avons 
vu inaugurer au siècle précédent, subsiste chez quelquesuns jusque vers iq60('). 
Mais le fait que la plupart des braies du quinzième siècle ne descendent que de très 

, , .. .~.-. .--.  
(3) Y.., >i<ll. - Biil. Mu,.. Hl.,. MS. 1I11, fol. "<"o. 

>II-.  - Bibl. NIL. ,  fr. 934%. fol. i 6 i .  
1660. - , id. .  Ir. i2lSo Fol. *o. urm.  
,463. -OS., Cr. 9 ~ 8 6 ,  '~d. PS verso. 

1161. - Bmxcliu, Uibl. ror.. 9143, foL<ii in!. ~ 6 . .  
vcra i&70. -lis., 9961. Fr). 

i l i i .  - Bibl.ait . .  h. i.lig. 101. I &  rciioi Fr. t43gn. faiioi in?. 2 1 1  *.rra, cti. - Bibl. d i  Gcn&vc. Fr. i g .  
(0,. 2 0 %  rrrra. 

i 3 0 "  - Ni"ni1 CiUuy. n' i i 3 3 .  L v u s  Sipnarrlti,NitiGti. 
(6) Viri isoa. - Bibl. ~ t . .  hl. 8 8 d .  io l io~ .  z, 6< rrrio. 

( 5 )  Vers >+aj. - BibL. dc rArscul, 6 ~ 6 ,  Fol. >,g vcmo. 
i$ie. - Bibl. na,., hr.  coi18 101. 300.  

i l S i .  - Urucl les .  Bibl. roy.. p 0 i 8 : ~ ,  fol. c i ;  g r s u ~ l .  Fol. > &  vrrio 
i l i i .  - Bibl. mi., Fr. 309. U. 171. 
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peu au-dessous du ventre(,), enlCve tout prtrexte A ccttc particulant6 qui nous parah 

été moins utile que fantaisiste. On ne la retrouvera mime plus dana les braies 
dernodées arrivant presque aux genoux, dont l'usage persistera assez longtemps chez 
les misCreux('). 

La seule modification essentielle que subirent les braies au quinzième siècle 
consista dans k suppression de la brayette i boucles, dès lors remplacée par un 

simple cordon de coulisse. La goulière, de plus en plus rbduite, - 
!< . -., fut percte par devant de deux millets, distants l'un de l'autre 

- 1 ~ 1 ; ~ -  .-'j d'un demi-pied. L u  deux cxtrémit6s du  cordon de ceinture 

] . se. croisaient dans la goulière entre les deux œillets, ressor- 
taient ensuite, celle de droite par l'œillet gauche, celle de 
gauche par l'œillet droit, et etaient enfin rkunies extérieu- 

1,. - ura:c, {"c,, X U O )  rement par un naeud. Cette dernière opération avait pour 
effet de rapprocher les deux millets en fronçant la goulière et de produire ainsi une 
poche antérieure bien visible sur les documents iconographiques de l'époque 
(fig. 22 et 23). 

La lecture de certain D8cacaméron enluminè de la Bibliothèque nationale(') eût 
évité bien des erreurs aux historiens du costume qui ont trop souvent confondu les 
braies, soit avec les chausses du moyen àge(4, soit avec le haut de chausses de la 
Renaissance($). Le texte de ce manuscrit dont les peintures nous paraissent avoir 
été exécutées vers 1 ~ 3 5 ,  est celui de la traduction française, faite eii 1414 par 
Laurent de Premierfait, du célè- 
bre ouvrage de Boccace. Au 
folio 247 verso, une miniat~t-e(~l  
y représente des braies qui e 
même temps s'y trouvent textuei- 
lement désignées. C'est bien le 
petit caleçon dedessous très 4courté 
que montrent nos figures. Il 
n'y a donc aucun doute à avoir 
sur ce qu'on appelait braies 
au quinzième siècle. z,. - xraiu (VC" X Q O )  

Leplusimportantdesexem- 
plaires manuscrits qui nous restent assez nombreux de la traduction du Dicamiron 
par Laurent de Premierfait constitue un des joyaux de la Bibliotheque de 1'Arsenal(ll. 
Transcrit par Guillebert de Metz, ce Ironrcrip~oin(~1 a jugé à propos de changer 
le mot braie,, partout où il l'a rencontré dans le texte original, en celui de broyer. 
Nous avons vu ce dernier terme déjà synonyme de brairr au sibde précédent, alors 
que plus anciennement il ne désignait que la ceinture des braies. La partie avait 

(7 ;  ver, >,,o. - io,o. 
( 8 )  C'ut ainsi qu'il u dioamm. lui-mi-. 



fini par donner son nom au tout et, aprCs 1440, I'cxpreasion de lraycr prévaudrii 
généralement sur celle de braicl pour dtnommer ce dessous du costume. Notre 
figure 21 montre le lraycr du juge do la Marche dPAnc8nc, tel qu'il eut rcprdseniç 
sur le manuscrit de l'Arsenal(x). 11 est identique aux braycr du L)kaamiron de la 
Bibliothèque nationale pr6cédemment cité. 

Ici, une remarque s'impose qui prouvera jusqu'à quel point les gens du moyen 
àge Ctaielit, comlne nous I'avorisexpliquC au dCbut dc ce livre, ignorants dcs modes 
du pasd. Boccace fait du juge de la Marche d'Ancône un personnage ridicule et de 
mise démodée, et, ayant &rit son Dkamiron vers 1340, il l'affuble de braies dépas- 
sant le genou, comme seuls en portaient alors quelques vieillards attardés. Cette 
longueur de braies inusitée est d'ailleurs un élément essentiel de sa narration. Cent 
ans plus tard, il n'entrait pas dans l'esprit d'un enlumineur qu'il ait jamais pu 
exister des braies plus langues que celles qu'il voyait chaque jour sur lui et sur 
d'autres. Aussi, contrairement à ce qu'exigeait le texte de la nouvelle de Boccace, 
l'artiste auquel fut confié le soin de l'accompagner d'une miniature, n'ayant sous les 
yeux que des braies très écourtées, les représenta telles dans sa composition. On peur 
voir par là combien l'imagerie des manuscrits du moyen âge reproduit fidèlement 
les modes de l'tpoque à laquelle ils ont été enluminés, et combien elle est utile à 
l'histoire du costume. 

Le précieux Armorial de la Toi~on d'or, également conservé à la Bibliothèque de 
l'Arsenal(<), nous donne les armes parlantes de l'ancienne famille Iiollandaise 
Abbenbroek('1. Elles offrent la représentation de braies semblables à celles du juge 
de la Marche d'Ancône. 

La figure 23 montre les braies, vues sous deux aspects différents, d'un saint 
Georges provenant d'unesérie de quatre panneaux de l'Écale catalane. sur lesquels 
sont retracées les principales scènes du martyre de ce saint. Ces peintures, actuelle- 
ment au Musée du Louvre, sont d'environ 1430. 

La seule image qui nous ait été conservée portant effectivement cette date, si 
intéressante pour notre étude, est un calvaire dessine à la plume en tête d'un manus- 
crit de la Bibliothèque de Selestat(4). Les braies dont s'y trouvent revêtus les deux 
larrons sont identiques aux précédentes. 

11 n'est pas de vêtement qui ait plus souvent figuré dans l'iconographie médié- 
vale de tous les pays, et c'est par centaines que nous pourrions en citer des exemples. 
Il y a donc lieu de s'étonner que Victor Gay ait écrit à propos des braies : a Cette 
pièce du costnme intérieur est rarement visible, et c'est par exception qu'on la 
découvre dans les peintures et les sculptures anciennes(<). a Cet auteur, qui n'avait 
certainement pas lu les Dé~acomlronr dont nous avons parlé plus haut, nous semble ne 
pas s'être rendu compte de ce qu'était devenue cette partie de l'habillement aux 
quatorzième et quinzième siècles. 

En deliors dii Christ, généralement revêtu du perizunium traditionnel, tous les 
hommes représentés nus dans les tableaux, sculptures et miniatures du moyen âge, 

('1 "ln iii" - 5 o i " .  lol. r8 rciao. 
("1 "cm ,4;j. - B>b,. dC # ' A C ~ , , Z , .  4290. <O,, 3s. 
131 "rock rignih. b n k .  r n  hol,*,>dii,. 
1 m 0 .  - Bibl. iic S e l ~ c s i .  Li). imiliirpirr. 
151 Ga?, G,*,'. ",<'<"#., k. ,, ",,9. 
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les deux k r r ~ n s ( ~ I ,  saint Jean Baptiste('), saint Lazare('), saint SCbanticn(4l, saint 
Laurent('), saint saint Georges('), saint C h e ,  saint DamientSl et autres 
,~inta(Q), sans compter les dix mille martyrs dc la ICgion ThCbaino(lo), aont, h part 
d'infimes exceptions qu'on ne rencontre guère avant 1440("), uniform&ment pourvus 
de braies jusqu'au début de la Renaissance et même après 150o(*~l. Les enfants 

par saint Nicolas sont ordinairement ainsi vêtu~("1. Unc miniature 
d'environ iqqo noui montre Abcl, debout entre Adam et kvc, nu et muni d'un 

(11 Yen ,330. - Bibl. dc C-nibni. 87. folios 66. ,114 rem. il9 n I I O .  

,548. - Bibl. na,.. Cr. 2 1 ' .  fol. 81. 
vcn 1380. - Psdouc, BaPLI,Y,, Jan Aotoinc d. Pdsuc. C r u c i 6 ~ o o i  ChspcUI & Siinr~Gorgc.. A. Alurhicn sr 

J. A.."". blriirr.  
i<o,. - Bibl. nit.. Cr. >d<.  10,. 9,. 
i4iii. - Ilid., Cr. e8i0, col. i - 6 ;  Iit. O<)lifol.  wi  1". glSl , fo l .  30.- Mu& dr Duiuldorf, ir>piiyu~.  CiIvsii.. 
,<,a. - Oibl. nar  !hi. 1x15 B. <al. i<i .  

i430. - Bibl. dr ~ ~ k ~ ~ ; ,  $9, dcs%.<in. ii plunic rn Grr du picmicc fcuillri. c 

).cri i130. - Bibl. dr  Car". C o l l v ~  Mnncnl. x l i .  101. 13 rcrio. 
,,,S. - bb,. dC r,hsd,",, 54,. ~o,;o, ,,, *,, 4, ,, " ,g "",O. - Pd"0P.i.  h<"s<cdc rfm>im&c.Jcsn Y*" 

Eyck. Clh~iii. 
- B i l l .  dr  Lyon. i190, fol. ,<, - cil. mr. r i  raod.. Fm Aagtli.o. J C i i i i  i a  crair; hlvl ir  

d ~ s ~ , n i ~ M ~ r c .  t r i  Angrliio. Ciuii6iion3. 
l < h i .  - Bibi. nri. Lat. i i 7 6 .  Cal. i i g .  ,,,, usrou~. risac.kqu. v~mucci. c. oa,Y, J & u ~ a b a r  su c8iwritc ri Criici6dan. 

><,s. - Lliultll~s, Bihl. rq., gi4g.g,S~, fol. 48 rccro. 
Y.,* ~ ~ 5 ~ .  - ~ibi.  AULU LU^. ,,S. roi. 

- Bibl. %il., Ir. %op. 6 1 .  9' *W. 
VCR 1 ~ 6 ~ .  - Bhl. d'humn, > I I ,  101. i.1 V r m .  

<+61. - Bibi. ml., lit. .f171. Id. g l .  - Bibl. dc Roubrii.6, fo l  30 " C m .  

L410. - Bibl. - Hibl. hr. 11.69. Id. z i g .  - &rit. Mur.. Egcrion MI. lo45. col. i I n  *cnO- 

i (xo .  - Bibl. dc Romo. SBo. FOI. i d f i ;  %hi .  W. i f  reiio; I b i .  fol. i i o .  - Mu<<r d u  hu"<G "' i f 7 f .  LIS*- ,,,,,, c,~,,i.. - çhmiilly. MU=C condi. Jeln Calonik. Olr~iir. 
1<8,. - Bibl. ml.. Ir. i S i .  fol. t i c .  
,i,,, - Kl,ional CX,,~~,. d tg*%. h Muur dr Mil, Ccurihuoo. 

Vcn .iio. - Uibl. d.i\rns. 611. foi. 86 ucrw. 

, . ~~ 

( < )  V", 1 ~ ~ 5 .  - ";,,,. d< , ' A  ,x,,~,, C l 6  (0,. 1 8 0  "<PB,,. 

i l , o . -  Bibl. hi. !,<Ti. io,. . l i ; h i .  iii51r. loi. 3"" 
><.a. -1bil.. ,ri. ii5bii.fol. i l o .  
,,30. -,*id.. la,. ~ 8 . 2 6 ,  fol. ,SI. 

Bibl. dr Poiiirr8, 1 7 ,  lot. 11. 
I ~ + S .  - Bibi. na,.. hr. i116,fol.  i rcr8o. 
, . I ~ .  - \lanicixlro. L C L I  Saini-innwi.. 8. Ln~mli. 
.;si. - a.bi d. oouJ. ,n. fol. 9 Gcrso. 
.l~O. - Bibl. nic..I~i. 9 ~ 7 3 ,  fol. i6gvcm.  
iiSo. - X L ~ .  dr  ~l~~.,,~,~,. $3.  60,. 3,. - htusir du tmrrc, .O,S, M ~ ~ I ~ ~ ~ ~ .  - krgzmc. cd. Czrnn. 

CO,,.. ,. L"'lii,. Anio.Jla dr \,.ninr. dr Drrid.. n i o n r i b d r  Llruior. 

Ilgo. - ml. dr l < ~ ~ x ~ . l ,  iiso. fol. 146. 
,&g4. - m l .  de ~ r i p d g .  Nr cCIII. iol. 61. 

1 5 )  VCC, - B h l .  sat., !ac. g d 7 x . l ~ l . 2 ~ ~ .  
1418.- riid., Iri. r i S 6 8 ,  foi. ' 1 . -  

( 6 )  vrn i I < ~ .  - nlbi. iisi.. ht. i116. fol. i i  rcra. 
,<lo. - Bibi. de Chiniillg. 1.56. iian pl8inr- 
,ih, - wilrourt ( k k w u l ,  Exci=. kd~*=<u.c du Nb. 

( 8 )  v,,, ,490. - F l ~ c c ~ ~ ~ ,  And. du B. Am. in Aosdiro. 
(9) 14'6. - Bihl. dr rArrrnil, l i a , .  fol. ~ 9 6  ucra.  

Vcrl 1115. - Bibi. de I'In$ilul. 547,  fol. II recto rt misa. 
,*<o. - Ribl. dr Lyon. ,*go. 101. ,Su. 

( S C , ~  , , o s .  - Bibl. nrr. lai. 9,,<< 101. "7 vrrio. 
I, ,, Y-" ,,,o. - Bibl. dr LYS". .9go. col. 19 vrrw. , . ~ ~ 

(S.,  ~ 5 0 s .  - n;b,." b,. 9'74, I*,i", 9, ,S. x,> wcrm, >,, ,-"S. 

vm ~ 5 . ~ .  - C .il.. >. 1. L,.>i.. dr Drifi, Cni'ifiiioo- 
, s i a .  - E~L;,C dr  wdrouri (klgiqu.). p.nnuu du jubi. Uinyrc d i  

( ~ 3 )  Vris - Bibi. d. rAixoll. 660, hl. 3 l b .  
,(i". - i,arrnCc. Cl,. Bun.rm". r. P.rlli"0. 
i41C. - Wibl. dc Clciniont.Frmnd. $3. fol. 168. 
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idertique comme forme et comme dimension, voilait dejà la nudité de deux 
baigneuses dans une fresque du Palais des Papes('), à Avignon. On le rencontre 
d'ailleurs également vers 1430('), porté, ainsi que dans le manuscrit précité, par de 
saintes martyres, dépouillées de leurs robes. Ce sont là peut-être les frrninalia de 
Firmin Le Ver. 

Si diminuées que furent les braies vers 1430, on trouva moyen, dans le dernier 
tiers du siècle, de les réduire encore au point de n'en plus faire qu'une sorte de 
ceinture('). Mais ces étroits bandages ne furent pas universellement adoptés et l'ico- 
nographie nous montrera jusque dans les premières années du seizième siècle des 
brayers se rapprochant de la dimension de nos caleçons de bains('), tels que les 
représeiitcnt nos figures 13 et 25. 

Comme rious l'avons déjà dit, il ne fut jamais d'usage d'enfermer la chemise 
dans les braies. Cette opération, matériellement impossible avec les brayers réduits 
à l'état de ceinture, n'était guère plus praticable avec les braies collantes et écourtées 
dont nous avons donné le patron. Cependant des circonstances spéciales amenaient 
éventuellement les braies à contenir un peu de la chemise. Le RrJuiaire Grimoni nous 
fait voir un pêcheur. dans l'eau jusqu'à mi-cuisses, ayant releve les pans de sa robe 
dans sa ceinture et retenu ceux de sa chemise dans son brayer pourtant très 
exigu('). Une enluminure des Heurci d'Amr dr Bretagne représente un vendangeur 
en pourpoint pressurant le raisin d'une cuve, et ayant également introduit dans 
ses braies la partie inférieure de sa chemise(6). Ce sont là des cas tout à fait 
exceptionnels. 

L'imagerie du moyen âge nous a montré hommes et femmes dans tous les coî- 
tumes, depuis la toilette la plus sommaire jusqu'à la tenue la moins nbgligee, nous 
facilitant ainsi l'etude des différents dessous du vêtement. Celle de la Renaissance, 
en répudiant un rhalisine que n'admettaient plus les idees nouvelles, nous a privés 
d'une source de renseignements h laquelle rien ne peut suppléer. Il nous ~ a r a î t  
donc dficile de savoir ce que  devinrent les braies au cours du seizième siècle, 
d'autant plus qu'à partir de 1512, les textes eux-mêmes omettent d'en faire mention 
pendant cette période. 11 n'en est nullement question dans I'énumération détaillée 
des pièces composant la garde-robe que Grandgousier fi t  confectionner à son fils 
Gargantua(>). Ce n'est plus qu'au début du dix-septième siècle qu'on verra 

( i l  Tour d i  h C..dbiabr. 
i c i  Vcrr i<iu. - Bibl. nrc. i 8 o i 6 ,  folior,ig. 9 s ) .  
i l ]  Ycrr %<Go. - Bibl. n i t . .  )ri. g & 1 3 ,  foliar 5 ,  >i. >Yp vrno. i16 urrro. 

~ 1 8 0 .  - M U  du Lauvrc. a. ioz8. h<cilint. Mr<lyrr dr Slini~Sibliiro. 
ilgO. - Bibl. d i  Clcrmoni-Fcinnd. $9, Col. 9 6 8 .  

i 1 g (  - Bibl. dr Lcipiig. NI CCIII. foi. 65. 
"ln i5oo.  - %orr' "rmr de Lou"irr\. rilrlux du bi,<"Y ..pi<o"ianrl. 

15.o. - l i ~ i i d n d  C=ileiy. N < I  .gr.. Ir Mriur d. Delis. Cruri6xian. 
: < I  Ycn i l i i  - Bibl. nzi., hi. i i 7 6 ,  lolios 2 vriro. rrrso. iig. 

i r e ?  - ,>id.. Ir. 9 ~ 6 6 .  lui. 3 1 8 .  - Bib i  dc krguri Sini-Vinai, Lil FOL. 
, 2 6 0  i i i b i  Pr .ri Fol .en r.rrm ~ . ~ > .  ~~ ~., .... ... 
V c ,  >+,o.  - Brii. Mur.. Egrrion MS. so6i .  cal. 1 2 i  ru-. 

i+go. - Bibi. dr Dale. & 3 ,  fol. I b l .  
1194. - B'bl  dr i i iucC~liis. i. Col. IO>. 

i i i , .  -. YoVy  i ,.ri picu. 'h.~li.. H ~ r l a r  gui "i "illii dr r i  l.nl. S.", nu*, cxciprr uni i."l.rn<"i d'un Iirrrii 
ou drmr rbu<r i<  qui iY  C O U ~ ~ O L ~  1. vcnlrl, hi rci#ll CI LT ~ U I Y I  dcs iui~srs. ) Ui LI Mxiir ,  i!!~lr.limr d< i C S Y ~  B ~ ~ @ Y L ,  
l ivr i  i .  p. > I I ) .  Lirprcnian dr drmi*hsurirr. yu'rmplaic ici I'aumur. prrvrlir i uns confuiioo drs b m i s  IVCC Ir< ihaunc<. %i 
I'on nr r r r z i r  p i r  ic *ru rnrmc d. Iz ciufiaii quc k i r c w  hi) r l u i i c i  aVuiiguinr dhornina<ira, pi*b>birmrni~>iu ririnie 
du bci ier .  lrq"., sr ,,ou".,, dllii"6 i rirr ..courcri p.. Ir h"i d' rh.us~i. @iiinl.inrn< .*opri su .mpi dr J. 11 Maii.. 

(51 "<" .ha. - VC"<%, &hi. S. >sa.co, B*"bi,'*i...;, CO,. 7 ,  
(6)  ,508.  - Bibl. iiir. 121. V,,,. fol. i n .  
( 7 ,  Rlb*i$. Cu#..,iu. tirrr i. rhap. v LI,. 

1-eparaitrele terme braicl, etseulementcommesynonymedecnk~onr('). Nousnecroyons 
que ces dernien vêtementa derivassent des anciennes braies. Vraisemblablement 

importes en France sous le régne de Henri II,  les ralzoni italiens. origine tvidente 
de nos caleçons, n'&aient qu'un h a u t d ~ h a u s r e s  de dessous('). Ils remplirent d'ail- 
leurs le rôle qu'avaient assume les braies au moyen âge et c'est pourquoi, bien que 
la denomination de r a k n r  finit par prévaloir, on put appliquer &galement celle de 
braies aux premiers caluit~i dont les français firent usage('). Toujours est-il qu'actuel- 
ment le mot brnytr se trouve réserve à certains bandages hygiéniques(<), comme il 
l'était déjô au dix-huitième siécle(J)), et que les Italiens appellent encore aujourd'hui 
/,i,~rliierr une ceinture d'un genre spécial. à peu prés identique à celles dont le Maitre 
de Delft a revêtu les deux larrons dans sa Crucifixion de la National Gallery, 
vers ,520. 

Un article de bandagiste, voilà tout ce qui nous reste, avec les bragou-bm des 
paysans bretons, des anciennes braies gauloises de nos aïeux. 

i . ~  lun Niroi drrinii .insi Ir% brrkr ro 8606 : . Cluuir. raurm< dr lin ou diuirr uilr. que ron p o c i .  i o r i  1" , . , , ~ ~  ., ,,,,,,, p.r nrririi.. / ~ h . " ~ ; * ~  7. p. 90). 
( % )  LI wrnic ~ ~ b ~ i ,  qiii d;rignl ,utccirircm.o~ lu 'busxi du inoyro igc cc i. hsurdcrhsuisn de 1., xrniisnnrr. nt 

.,,, ", d, .os jour, ,a ,c",c d&no.ioiiion du pnul.n ioodrm< .. 1"li.. 
(3) ""c BR,.".. d."."? L Ch..., CliPh.. o A ~  "" . ~ . ~ ~ l .  biro rrnrun.r dr  r .  &C".. dr ..i.rn."t ul 

ni,'oii Ir loruii rrrr 1600. 

,+] Litus. oui.. "^ Bil>rr. 
( 5 )  a.,'y<iic. c..o., ,ni. vS ~ r . > = r .  



GIPPON 

Dai is  I'éni~mCration des linbits fritirliir 1 Jeanne d'Arc pal. les Iinbitiints de 
Vaucouleiirr, l'acte ~ ' ~ C C L I Y ~ L ~ O ~ I  ~ n e t ~ t i o ~ l l ~ e  un gippon. 11 est dg~lemeiit  question de 
ce vêtetnent de la Pucelle dans la déposition de Jean de Metz. Enfin la Chron;quc dL 
Cosiinol e t  le ,7aumol d'un bourgmir dr Pari, n'ont garde d'omettre cette partie impor- 

tante de l'accoutrement masculin au moyen âge lorsqu'ils détaillent le de 
notre héroïne. 

Le gippon, appelé aussi ii$be, ii~pcl, jupon, se nommait encore doribict parce qu'il 
se faisait d'étoffes mises en double!'), ou bien pourpoint, qualificatif qui signifiait 
pique('>, pour I c i  raisoir qu'il était rembourre d'ut, capiton de coron et de bourre de 
soie('), maintenu par des pointures(4l. IL se trouvait être le premier vêtement qu'ori 
mettait sui- la chemise, correspondant ainsi à notre gilet, avec cette différence qu'il 
deiiiit, a partir du quatorziCme siècle, beaucoup plus necessaire, puisque, teiiaiit 
lieu de bretelles, il soutint les chausses qui s ' ~  attachèrent, d'abord au moyen de 
cordons cousus intérieurement à sa doublure('I, e t  plus tard à l'aide de cordelettej 
de soie ou  de minces lanières de cuir indépendantes, ferrees d'aiguillettes 161, passées 
dans les <cillets des cliaiisses eri même temps que dniis d'autres millets pratiques dans 
le gippoii. 

> > s a  
il80 

1 ,  " P c m .  1 " c c  
rpp.<... fors ain,; y"'.,. *irn, dr h buce. "i<iil d. ln b " i ~ .  

Povrpainiicr. o r  doirrnl p., mitcc *i.il roio,, rnirr b o " ~  
1'. qumcnt~times <rra doublet d.iccl!= ro i l lc  ,tu, rciidir SIC 

~ ~ b c ~ m n  cc eoillr iiruhr ru dcsrui dr  < I~v,.,. . . . , . , . , . 
'Q<Ol i .  r i  yii. ii "'f meii. qu. wlonnri =u d..lo"l d. J l i i r r r .  

"..i"it ri ."droit. " 3' i l  pois. plii, dr J ,iurr., qu.i, y .aiiu.iir... 
~ ~ n i r r n d r ~ i , .  

1'. s.-=,"=w qui rcronr rziz d'ami en rrxn: 
AU COLI-c ,Loi+ ava:r mm c r c r n p ~ ~ ; , ~  des C S ~ O ~ C ,  I ~ ~ ~ ~ , , , ~ ~ ~  

'iix*~,,~ -uii=r r ii,iiii =r=iiiplirc su r o l i ~ r  d. i: .ir ilin qur I., hann., g.ni n. ui.nr dii.ur, 
I.iio" r i  drr rruiiirr qui irruur drdriii pvvrquay Ir% 
F'"' " y  p"L"ro: .,crr di..ur. 

isi.l. i'' ..lu,' d. P.,". roi. 7 5  vcr.0. =p. 6 i y .  Cb'i. 
(Riiiuildr'.r*i". .il .,..u u,",,<'P.r",iol. S g . I p . C z ) .  .rt*ui. ,. 1, p. i,,*j. 

Gia,,. ..rini., i. I .  p. , , 8 )  
ti! Un. -urrfrurc pique. (mit di= pouipoinu. [Lariiroe dr Str ~ ~ i . ~ . .  ~i*,, . ,  re paurpaioi. 
III 1380. r L'in n i  dvir P.* la i r i  nruf gippm de vicl i  ctruoyci xiuoci rholr, soi dr pur roion ~i~~~~~~~ dr 

,"VU'. . ( R l '  *n i r io"" .  rrhl. ."A mtrirr, dr Ynr". (O,. ag,. 
ikl  Lcr Poiniurri disishiairni cc yur ,ious .ppilooi ru;ourdgiui du p i q ~ i i ,  

* EL tour l i n l l i  ranime fair 
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I I  y out ccpciiduni dca pourpoints qii'on rcv8iiiic pur desuus Ic hurnsia dc yucrro. 

o n  appela ces co<ies d'armes iupmur d'armcr, pu doublir à armer, par opposition aux 
gippons du costume civil, qu'on nommajupc~ur & vrrlir, ou duubUr à ucrlir('). 

Le garnbcson, porrt sous le haubert de maillcs dont il trait le compltmenc 
indispensable, rentrait dans la cattgo*e des gippons('l. 

Lorsque, vers ,340, apparut la mode des habits courm, le doublet à vestir, qui 
jusque-là s'était toujouïi trouve cache sous le surcot, ne tarda pas A prendre parfois 
la place d e  celui-cil'l. Des lors, devenant visible, il fut souvent confeciionnt en 
de riches étoffesl+l. II alla même, à parrir de la fin du siècle, jusqu'i s'agrémenter 
des manches extravagantes d'ampleur qu'on donnait alors aux houppelandesIil. En 
mCirie temps, l'ancienne appellarion de pourl>ointI~l et cellcs plus reccrireu dr ioguc 
et de j a g u e l I ~ ( ~  prévalurent pour le désigner sur les denaminations de doubler et de 
gippon qui nvus semblent avoir été plutàt reservées aux pourpoinrs de dessous. 
Mais, comme l'a fait judicieusement remarquer Léon de Laborde(81, le moyen âge 
ti'ilait pas celui de la précision dans les termes et l'on nomma quelquefois gippoii le 

de velours ou de satin porte à découvertl~l, candis qu'on appelait pour- 
point et même jaquette('", le simple gippon de dessous en drap, en futaine o u  en  
roile. Q u a n t  à I'enpresîiori de doublet, elle ne fut plus guère employie a u  
quinrikme sikcle que pour dénommer une couverture de lit rernbourrte et 
contrepointée. 

1,) Xlii. Coclc. -.  o..... ior japuu< d'lroi<r (il ri t  dc rhiliilleinrni dci  r h r ~ i l i i ~ s  du i c m p l r )  doirrnl 
rsirr i i i i i  I>lrii<. 

> A , .  Et Le, iumc~", *arm<c de' Fr<,*, ,C,ZC", d0;"c"r <,,cc tuic " o L , ~  C r  la c,o;x ,o"ce dcm", CL *<c,itrc' [C.C dimil  prouve 
.,us ,<;,,,, s;'A. a mc<ui<p.r d u i u  $6  LU^",). 

< s i .  Et ~ ~ i ~ h c r n i  iuii L i  fmr< dou Trmpl. qur il ~ ~ i r ~ t  un pir ~cch i r  ou pzi ii gianl inrirhanir I r i ' ic  
Id  ,,,.,m,, c c  S'C" v ~ ; ~ , c c L  <r6rcSc d d c  prcndrczardc ~ ~ ~ u d ! o w ~ ~ m c ~ ~  que i L  ,mC p 0 < ~ <  wbrn c)>u% for%cc que vol  d8sotb~~j.8prcs..... 
il *,, yuCr ii r,>.",,,. ri <.> brai.,. ., jupr, d< ~~<ii,, ., '",<, ri  g..n.r,i.. n ii uiiiiur.. r i  ,ri rli*ucri. ri lis 
',,\,Cr,... . ,O< c"rzo", L. *c,, a. 'rzmpl', ", t > *  C r  .ltj. 

1116. - < Oollcl  i vcicir. (bunt dr I -  d< Viurri. y. tg+. <ou. rp. 0 i y .  61.ii. .r<KiI.. i. 1. y .  IG51. 
i 3 i 6 .  -. Uo *;<il iupcL dei .rme3 de Fnnrr i Acuri b i o u d ~ ~ % ~  j,#uill. &I .,.*ru h roi bru Xi dini 1. ra< Ir. ,855  

dr  la Bibl. nai.. p. i65.l 
. . 

i $ i l  - Une dr 6". i o i i l ~  dr R~irn%.... pour fitrr doubli, i ~ . ~ t i .  poioi i cornn > ioiUes. (Ouuir d'*ri?. 

L j i < ~  dr Idr#iniirl p. 94). 
.L<d. Biihouinri. pour 3 dr rimoquii bhnr .i ~ ~ ~ n c i l  da Isarr, bs>ll&# nud.irmcurierpur birr 1 i d . S ~  1 doubfki 

i ir.i.r. ig 1. * i. p. . (,i>d.. p. II*). 
("1 . s rr . -kaamk, . .  .ipp"'j"p,. *s"" ,., n.nr<r.d.i h~mm.idu<ii.dr I. Rah...Rroi.r.(Airh . n.i . .r  i3g,*,  

"Y'. ,491. 
8136.  - % m i  H ~ n i i  LY. un rrumrni dc <hisu i*.ii roiiirrut Ir dc ju)pr. (Sully, ,W.. <. I, p. .+. \<iriuud c l  

, : . ,.. ,,., ;i ,,>,. .,i<..irili I. .., J., ,.. ,,,. i,i..~i.i,iiii.' :<, . . ? . C i  I<<<.i. r 
. . ,< .. ,<. . .i .; ,.<.,. ., ri< Jcinin,.,.ii i.ic >.i.i.i<<. ,i.ir n<, ,,.... < i , : . . . .Oir . i  i ri. . , . > , . r  8. :iir i i  i., 

, . .. . .< .. . i .... .. *i .a, , Li, , ,., 
i , - L i . "  dIi ,.i,.i. 2.. ' ,0ui J i  , . r i , , . ,  i. b.. i 

! , . 3 .  f i .  1 . 2 ,  t .  . , , 9 , ,  SC*,, - R,L, LI., , K.,.. UtS. .O R t ' l .  8.1 2 

\ C i .  ii - P . . , \ . , > ,  ,,, , ,.,,, f ~ ,  t , ,  2. d m 0  101 ,;: 
.> ' P .. .i i.,,,. ri -. dr, d .ni ... v.i.< .i*<l,,< *.., 1. , . )  < ,<. '.*"a. " b  ,'.,,..", I'." 'L. . 

r : i  i :. 1 2 .  ;< <>,. , . . i  ,< L.., ir , .  , < i  « Cu. . i .u ,~uruY, .  i,..1.1 *l\'.'< . .p a., ic . .  l a 2 .  ap ..a. .. . . . . .  
u i < k # l . .  r. 1 . p .  581). 

Vcrr >&O<. - Bibl. nsi.. Fr. i66. C d .  i I ;  ic. 198. foi. 8 0 3 .  

,403.  - k.," *, ... ..a, PI". [Ci Olrnll ,  k ru,. a" M*,C. .<6'd'*)'<'ki iic.u. p. isll. 
i106. - Srw dcjun dr Ligor [lid., p. 1x2). 
Vcn r&io. - Bibi. ni,., fi. ~ l + l o .  tolia II vfrm, 73 .  81. 

L&,$. - h b l .  * C , ' * , ~ U ~ ~ ,  ,qj, folio, 5, .  78 vcrw, L % L  "crsm, 349 =ma. 
(6) Il rrt qucriioo dr ruirii3n pourpoirccs dir i i ~ L ,  cr dr ~ O Y ~ ~ O ~ ~ Y  .L L. ,298 (DY Clngc. Chnlr.. 7' Prr- 

pY"rruni/. 
Ir)  400. - $hidl iu t.Soui & rw~ot, x4 &r "Y, I. "III, p. 388) .  
(8, cio~raicc ira.$," d" Marro *g.. p. 309. ,i<. 37,. 
(91 . Ei arail LI [Lauii Xlj rcsrul un gippoo d< rougi " Y n  dc i h l u k ,  dc bi ls t  b ~ c y ~ m l < i n .  . (~ i rn i l  i r  3. d"kinl 

P. .O%. )  

( i o j  i& tB . -Nos  iriisiduI)~< 1< C , U ~ i r r . i U n i , . . ~ p l & L . d ~ & d . . ~ b ~ .  diosIrBribl..r~Ud./rCInlliIcrI~i~.l~iar.. 189,. 
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Du temps de Jeaiine d'Arc, le pourpoint ne se porte pas en évidence. Comme 
plus anciennement, il est redevenu vêtement de dessous, recouvert par la robe(') ,  
qui n'en laisse apercevoir que le collet droit et montant dont il se trouve presque 
toujours muni depuis ,415. 

A partir de cette date, en effet, le pourpoint de parement, revêtu en guise de 
robe('), devient extrêmement rare. Seuls quelques élégants semblent en avoir par- 
fois usé dans le but de se distinguer par l'originalité de leur mise ('). 

Il arriva cependant que de riches pourpoints furent recouverts, à la made 
italienne, par des sortes de chasubles, appelées Iruqurr, qui en laissaient voir les 
inanches dans leur entier(+). Après 1450, des pourpoints également luxueux furent 
maîqu4s en partie par un  court mantel('). 

Revenons au gipponrevêtu sous la robe, le seul couramment usité au temps de 
noue héroïne. Façon de gilet à manches descendant jusqu'aux cuisses, serré à la 
taille, collant aux hanches et accusant la poitrine que faisait bomber un copieux 
capironnage, i l  moulait exactement le buste et le bassin, et un simple patron(? de ce 
vêtement sufhsait a un aimuner pour confectionner une cotte de plates à la mesure 
de son possesseur(:). La figure 1 ,  provenant d'un manuscrit enluminé vers ~ + ~ o l ~ ) ,  
i-epdsente un personnage que des malfaiteurs sont en train de dépouiller de ses 
habits. La robe eillevee laisse apparaître le gippon ou pourpoint. U n  morceau de 
chemise sort der chausses incomplètement attachées par derrière. 

Le corps du gippon était ordinairement à guatrc gruirticrr, c'est-à-dire taillé en 
quatre pièces longitudinales, deux pour le devant, autant pour le dos, assemblées par. 
trois coutures, une postérieure et deux laterales, ces dernières interrompues par les 
entournures des manches, comme le montre la figure 2(9). Au quinzième siècle, 
chacun de ces quartiers se trouvait lui-même formé de deux parties réunies à la taille 
pai- une couture. Le vêtemeiit était dit alors fait à deux  foi^('^). 1.e gippon se laçait 

. ~ 

l " j  G qui di~ l~crnr ia i i  iI:iiyrri Cr gciiw dc pourpoini dr la mb. cour l .  c'cri qur h robc. plus amyle. loc7iisir dri piii, 
i. ccinrurc. undis yiicir pourpoint, colisnt su rsrps. o'itrir jxmaii ~ ~ i ~ i  B., .iiir. < t n .  lutu. ?fi. 
(1) i 4 l i .  - Bruicili>. Oi i i l .  mr.. goeo-S. fol. 116 vcr.u. 

Yris i l + o .  - Hibl.  n r i .  i r .  76<.  fol. l g .  
1 4 1 3 .  - \lus<r de Ycrnillci. Uiic rliarrt iu vol. z Ii cour dr Yhiiippr I r  80". 
~ , l i~ .  - UL~,. n i r . .  r r  6 8 .  (01. ,; fr. 6*61. io~ius j l l  rrrsa. <<i .  
illii. - ,'id.. Cr. 76, lu,. ii f'. >O,. la,. ,i<. 
~ l i ~ .  - nd.. Ir. I I ,  IoL. . i o  verra; fi. nour. lq. a i a i J ,  Cal. rrr<u. 
Ilbu. - ,bd., 1,. a ,g ,L ,  r d  9 4 .  

4 ;  ' a  . - ihid.. Cr. i b l .  IoIIor i ,  3 rrrio. ai. 60,  Cg; 6. %<<oi ,  iolioi 68, 69 vcno. 
7165.  - #>id.. fr. i I g .  Cal. i .  - Bibl. dr  &rgurr-iiinl~Yinei, 61. fat. ng. 

, ~ ,  , " 5 " .  - 8 , b l  ".l.. 6. ,9b<.  80,. , 3  rr"o. 
i 4 i b .  - ,>id., I r .  gus,. ru,. 2 .  

i,lii. - Bi,i*.l l... Bibl. i o : ,  8 " + 5 .  hi. i,'. 
,,by. - t!LLl. ,,., t., se>+,, Ca,. ,. 
\'CS l<io - ib id . .  Cri s i i ,  iol. 8 .  - Uiuxdlcs ,  Bibl. my.. 6 ,  folioi i o l .  <go rcrio; 7 ,  <01. 9 , .  
.+,&. - ni,,,. ,,,8,., Cr. C O * ,  <a,. ,5 

,o;  on rntrildrii Dar o.,... un iiiodilr ri7 ioih du . . 
( 7 )  3 .  - - . i i l  ruliic- dr  6n.s i o i l l r  dr Riin S..... povr kir* un p.von i uo ~ i i i  pourpuiiii tsuur iiian8cigiieur le 

iur dr  I l iourr inc (L""ii. rrerr <lii ru:. piii. u rd  dur <Odrrnr). pour rnvai., AIlcniiig".. pav. <.tri c i  ,oqcr ""., plrirl 
1 .,ri=. pour saxi corpi. . illauri d'Aiii .  .S."". r n .  di C)1>, di I~lisidn" 'ri 7." i. h.. p. ii.). - itrm. pour I i  O5oii *r "ll priii do"b1.i kir de 3 ruin., d. R.i"i ... pour Rion,. dr Thauni". pu". ."*orCr rn Lo.l>.rdi. 
."LI. bi.. "nt, ~1. t .~  pii.ill.' . l id i l  d0"bl.l pour I.d>i S. : p e u r  .... . (rL2,. p. .r)O). 

01 BiL1. dr I'Aisinil. jo jo .  fol. dg >cc-a. 

I>ar devant du haut en bas, soit d'une 6qon continue(') (fig. i), soit partiellc- 
ment (fig. a et 9). II avait ett  d'abord boutonné('), quelquefois agrafe('), ensuite 
tantôt lacé(<), tantôt boutonné, e t  finalement beaucoup plus souvent lace que boii- 
tonné. A l'époque de Jeanne d'Arc notamment, les boutons semblent avoir "ré 

presque complétement abandonnés pour la ferme- 
ture des corps de pourpoints. Ils reprendront quelque 

faveur dans la suitel'). 
L'homme engippanné que nous met 

sous les yeux le fragment de miniature ' 

representé dans la ligure 1 e3t un execu- 
teur des hautes acuvres d;iiis l'exercice 
de ses fonctions. Comme la plupart des , 
personnages en action de travail phy- 
sique, rencontres dans l'iconographie, 
ou cités dans les textes des quinzième 
er seizième siècles (q), les bourreaux s'y 

montrent le plus ordinairement en 
gippon, ayant enlevé leur robe, 
autant pour lui éviter desanglantes 
maculatures qu'afin d'être plus à 

, ,-pom,Fia, ,. - P 0 " ~ 0 i " <  (>.ri i < l o ,  l'aise dans leur sinistre besogne. (v-r* *43"1 

Les anciens pourpoints du quatorzième siède s'étaient trouves 
pourvus d'étroites manches assez collantes pour nécessiter le long de l'avant-bras 
u n e  ouverture boutonnée allant parfois jusqu'au delà du coude(~1. Les manches 

( , ]  '<'6. - L,.," pou. b Faro" d'unl"rir yaucpain, dr ,"iunr iil,"~h., 1 gnoi  iili~ui Iiii dr rra" fin., ioill., blinriin 
du loing Lirliii d ~ ~ : ~ n i  ri ~ o h i  issii liaUr hfdE dc ClidrroloY. povr iii iraor. r (L. d. l d o r d t ,  LA, Dri Y B.w~..  i. 9, 

SI- 3 , ~ ) .  
< I,c* S., r a p "  et c,utrc, a'",, po%#rpoimtt de 93,;" na;, & a#,ic!2, <air *c m o t 9  Sn<, tm;,,?S ,U~!,C$ +c b,%"~! , C S ,  

du long I.,ciiit dcr.iiir r i  calcl .A& pour hldS de Siin%-Pol. XL 3. y. r ( [ b ï . ,  n. l i 5 ) .  
(PI # 3 > 2 .  - .. Um, dou\>lcb dc toilk <c d< CeLa", boutond devant, = (Arc!>. #mat., KX, 8 ,  10,. ,451. 

,164. - Lyoii. >lulir de8 Ti i~us .  pouipoinr d i  Chrrlcs dr  Blois. 
,i,,. - Bibl. nrt.. LI,., O.... i",. 4 .  
, l , i .  - "2.. hl" Ir. g,+g, Fol. ,. 
, t96. - ,!,2., 6. ? L I ,  cul. vcmo. - Bric. riui., ~~~~i u s .  xo 8 vi. roi. S. 

:il > l a a .  - . pour i.,ii rorsir Y, ~~~b~~~~~~ r i  C C ~ C ~ C S  ou ccraipn. cor birlisr.on.r iiiiiii. 
ririair sur 9 pouipuins dr Iirodrrii. r lier CPY d'Arnoul Sourlirr. col. ta6 utru. ap. Cry, C!#ii. irriu!.. r.  1, p. -7).  

1.- birbiriiin <uien, *CS ,,ri*., ,niull;yui< rnrlogur' i no, pormr digral., mod.ror,. Crii,  doni il ..< ici qu.riion << 
c,o" ", CZ;,C* de q"',, f.%,,*<t deux agcsrC3 pour "ne ,c",c b*rb*c""c. 

($1 >Igj .  r.... un. piccc dc rvbrn dr royc nuiir pvur kirr ;iiguilieru. i b<riir un dr "oz pourpoins .... (Drii. >Bu$., 
Ad*. Chic,., ,iG1/. 

(31 V C , ~  ,,,L - BM. tat .  sL,c, r01. 3. wcrs,!. 
,450. - Bd.,  Fr. girl. id. 69 VCCSQ. - Sinur. Egliv Soiic-":min.. v i l r i i l  dcr dripicri. - Ylorcntr, Cd. d i s  

O l i ,  Civoio drl Ci".iii"". 
1 ~ 6 ~ .  - B : ~ I .  rr. ti4c5, roi. 3 , ~  verso. 
i41i5. - IUid., fr. piJ6. fol. 1 3 7 .  

>*il. - liid.. Ir. , i d .  (0,. ,s ".,'D. 
vcn , , J ~ . -  ibid.. ir. . c g 7 1 , r o l .  31.  

, lon. - lliiii. dc Clcimunr-Tcrnnd. 53. vu,. 114 vcrro. 
(i,,) Li, ,< j , ,  1. ruinir ,Ir <.lcnniiiii. ~urpris pir  i i i h o i  alors qu'il r'cMbr(:iit ilr rrgi&ner Uorduur par h Girond.. fu i  

c.nt, cdcwrnr .i doadndooner V ~ ~ T S U U .  li u . poucpuini pour PLUS hrhiuc. .... ri incriirr ~ l i i s u d c  yiii 
~,,"i, d. <orp. ., ,>rrrilliinrn< ",i, rn pourpainr, rr 'ho;, rriiliir ho" dudit Ii.iiou. . /\4rihiru d'L.r..rli).. 
1. I. y. < > d i  <'i!. 

~ , , r ~ a " " L u i  yuiti. ri i"L< c i  3. ",.r . .n pourpainci ya". i,iirulr rcsioy.. Li .oiiimu... . (bàl.ii Y..l.srul. li". II. 
1ii.j - Sur nimvirc. p . ~ . i . , ~ i  urnpcr. irrrr jrrn I r  iIri youryainri vu. xiourir irs n.uchicri.. [» i l . .  
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Ctaient devenues ensuite d'une certaine krgeur i I'arriére-bras, tout en restant justes 
à ?avant-bras('!. 11 y avait eu auui des gippons dont les manches, amples de l'épaule 
audessous du coude, se fron~aient sur de longs poignets collants et boutonnes (g), 

Mais du temps de Jeanne d'Arc, toutes ces manches avaient et& successivement 
abandonnees pour celles du type représenté dans notre figure 1, qu'on rencontre 
d'ailleurs dès les premières années du quinzième siècle 1'1. ModérCment larges à 
l'arrière-bras, plus etroites à l'avant-bras, les manches de ce genre n'étaient plus 
fermées aux poignets qu'au moyen de quelques boutons, comme l'indique la figure 3, 
fragment d'un tableau du Musee du Louvre d'environ 1430(<), ou encore d'un 
lacet, ainsi qu'on peut le voir dans le portrait d'homme de van Eyck que possède le 
Musee de Leipzig. Seuls, la plupart des pourpoints italiens continuèrent pendant 
longtemps être munis de manches composées de deux bien distinctes, 
I'arriére-bras, large et froncé du haut en bas, s'arrêtant audessus et prCs du coude 
sur un avant-bras collant, boutonné ou lacé('). Ces gippons italiens apparurent en 
France vers 1450l6i. Ajoutons enfin, pour campleter cet apersu des manches de 
pourpoints aux quatorzième et quinzième sièdes, que, vers 1431, quelqueslineo 
d'entre elles redevinrent etroites dans toute leur longueur. Des références de ,432 
et des années ultérieures en témoignent (7).  Ce fut seulement après ,450 qu'on 
inventa les rnohoilrcr, rembourrages sphériques dont on imagina de garnir les épaules 
des manches collantes de certains g i p p o n ~ ( ~ ) .  Les deux lutteurs representés Dar la 

1') V ~ r s  ~ 3 7 1 .  - Bibl. iixi.. Ir. ~ 1 3 1 .  lot. D; ir. i l c B ,  fol. 1. 
~ 3 8 0 .  - Ibid..  fi. 1 8 1 3 .  roiios 3 rccra, 39,. (75  vrria. 

,393. - 162.. fi. 813.  fol. 87 r r n o .  
t 3 6 .  - Iiid.. Cr. 31.. fol. 186; fr. 1.3. iolias 4n. vcno. 

ii, Yrn ,',O. - Bilil. " le . .  f i  i l  T"l r n  

~~~ ~, ~... ~. 
141  k a l e  csmbac, hhctycc de saint CeerKc,. 
151 Vrii rt2o. -Bibi .  dr Cliiimbir#. + folios 4og vrna. 181 rcno.  - Fioicnrr. Gd. d n  08. Fm Angcli<o. Adantiao 

drs Mlg-; Grl. au,. ;i ~ n o d . ,  id.. J ~ s u ~  ,ilu& ,O;. 

1110. - NariooaL Gillcry. o. i p i  (Elp i  d'Hilincj; &nidc.to Baniigli. Ador8cian dci Masu. - M d r  dr &din, 
P i u i i c b .  Adontion d n  hlrgci. - Wrrnrr.  Ga1 drr Or.. Civas drl Ciyettina. 

1160. - &bl. nsi.. b r .  9173.  folio% 3.  io, go rcno. - Flurrnrc. h lr i s  Rirurdi. B. Couoli, Cori(lc d ~ i  
ROY Ml.rr 

XI "CF, i450. - BCbI. oz*., Ic. 93,,, follos 8 0 5  "Cr,*, t a >  "en=, LC,. 
1460. -»id. ,  Iri., iSe?g  191. 6 1  ucrul. 
.+Gr. - iiS., Fr. 129, foi S .  - Biurdi i ,  Bibi. rny., 9 0 ~ 9 ,  fol. 183; 9967, loi. 81. 
'&go. - Bibl. dc Chrmonr~Fricind. I g ,  fol. 3s' rrm. 

'$08. - Bihl. nit.. l i r .  9471. folio9 S. Cl rcrso. i87 *crio. 
( 2 1  . , I ~ .  - . ra,. raii. Y.p P . Y ~ P O ~ ~ C  P.Yr N ~ S  Lincl minchu jusic. dr rc~auri noir 

L, *',, 'R".., . ' " 0  . " % " %  
%. . (L. dr bliordr. 

- - ~ ~ ~ - . . o  ~. .. .,- ." .',. 
Vcn 1410. - Bibl. "ri.. lr.. ieiil. folios 4. 7. $1;  fi. l<loi, foliai 68, 69 urne. - Bibl. dr i'Alrrnd. lojo ,  ioi. 

359. - Bibi. dc Lyon. i lgo .  101. i4S. - Brrnr. Muik hisror.. Tap i i ic r l  dc I 'cmpircui Tnjm. p n ~ p k t  d'un bminrru. 
' < I I .  - Bibi. iiii.. ri. S.& fol. 7 ".,ro. 

,, ~ 

i l )  1.56. - lis.. Ir. gigll. [ d l i d r i  dr NolrrDanu. Paris, bttiuud, i. 1. phnrhci (9). 
Vers ilbo. - Ibid.. lr. 1960i .  lalior 3 5 ,  i i 5  "-rra. - Bibl. AIiizrinc, 37.7 ,  loliox i i ,  g i  urno, g> v i m .  - Bibl. 

*'A","". "1, iatio. 21. i*, rerw. 
1161. - Silil. "sr.. Cr. in". fol. i l * ;  fr. 9156 fol. X I I .  - Bibi. dr Bcrgucs SriorVL~oi, 61. fol. 23. - 

B~uxctlcs ,  B h l .  r w ,  339z, f o k z  S. x %  "<cm, >6 v c r s ~ ,  3 x  +& \cma, 7. vvm,  ,6 vcrm. 
i161. - Bruulics. Eibl. ,a>.. g v l 3 .  fol. 176. 
"cri i610. - Bibl. mir. .  fr. 64. 101. i l 0  vciroi  fr. x611, fol. n l B  r r i l o ;  lm. i1~61. fol. 97. - Brurcll~s.  Bibl. my.. 

6 ,  Col. SI rcrio. i i i  urno. 118. 34%. JJ& rcrro; 7, (alias i1. 69;  8. ioiiai 408. t r i  rccro. 15, 
~ 4 7 ~ .  - BLU. na,., <7. -0%. fol. 3 5  vccso, 
""s 1,80. -,*cd., Fr. *,5"*, se,. ,48. 

figure 4, sont revêtus de pourpoints mahoîtreel~). Ces appendices, inconnus en 
1430, quoi qu'on en ait dit('!, avaient pour conséquence d'euagerer la largeur des 
épaules outre mesure lorqu'ils Ctaient r.ecouverts des manches de k robe, déjà plus 
ou moins froncees en saillie dans le haut de leum entournures depuis 1445('!. 

Aprbs 1415, L'encolure de la plupart des gippons se trouva 
pourvue d'un col montant, rendu rigide par sa doublure et ses 
piqûres, appelé collrl par les textes contemporains. 

A ?encontre de beaucoup de particulantés du costume qui peu- 
vent faire remonter leur origine dans la nuit des temps, le col est 
d'invention relativement récente. L'antiquité et les premiers siècles 
du moyen âge(<) ont ignoré ce détail de l'habillement. Les tuniques, 
les bliauds, les anciens doublets, si l'on 
en excepte quelques gambesons portesr 

s le haubert, ne ,0111 pas connu. Une' .-%: 
image d'environ 1.285 nous montre trois 

personnages dont les cous 
sont sent tants entourés et adaptes rigides de aux qui cols surcots parais- mon- ,a < 
plutôt qu'aux cottes de \ 

dessous ('1. C'est croyons- 
nous, la plus ancienne ma- 

I .  - dr poupoi^ 
1"~" .<,O) 

nifestation du  col dans 
l'iconographie médié- 

vale. Elle semble avoir été exceptionnelle et de 
courte dur&, car ensuite les miniatures ne nous \ 
1o1i~ plus voir de cols adaptés aux vêtements civils 1. - rouipotou dr i l 5 6  

avant  les dernières années du règne de Charles V. Ce 
que les statuts des doubletiers de i323161 désignent du nom de collet ii'ètait sans doute 
que I'eiicolure du doubler, puisque, en dehors du document de la fin du treizième 
siècle pr&cité, les images nous montrent cottes etsurcotsconstammentdécalletés avant 
1370. A cette dernière date, des pourpoints se trouvent surmontés d'une sorte de 
col de hauteur modérée 17). Vingt ans plus tard, de vrais cols montants, dénommés 
iulielr ou lorgercttej, brodes d'argent de Chypre en manière de mailles de 

I l i  i d 6  - dliraclcr b ArolrcDiie<. htis, I*r&iud. t. 5.  pi. 13 .  
,,) Ka<i"<8, L< &'l","< ""h,i,"t, PI. ,,,. 
!il i i l l .  - Briixclici. Bibi. roy.. 9015, Coliol 388. 4 , .  vrno. 

i i li .  - Bibl. d'*rni."i, 393, 10,. 1. 

II iir iiuc pr3 ronlondie Ir, mahoirrcl dnpourpoiiiir i - e c I n  u i l i i c l  < < p i i n  p i s  ou m o i i i s z r r ~ o c ~ ~ u .  iimpkaunc obtenuci 
PM ~ W I E  'rriiilic miniérc dc moaicr les nileielin fronriri dc 1s robr. On nr rrnronirr pal dr iiiahoirrei w in i  i<Io. un& In 
#">*"'I>C% 1rm"cces cm s a ~ ~ l i c  C0mmc"'~"t 2 <= d< mmdc i pxrcir dc ~ 4 4 3 .  ~ " e ! q " c ~ " " "  dc cc, d c m i & ~ ~  x "~k, ,Gmc da", ,C 

ililvinlrr il Siluiuir. wimini v i n  1431:  rllv r'g (rouuenc L.&ui d'inhmlr crccpiions parmi I'imnicox ml'oriv d u  
iprulrs ionibinrcr dr  t'6poqur. crwr innovition iimlilr ~ r o i r  ri; FU pfi.(c u promprniicnr abindonne. d I d ~ u i  ~ i - ~ d ~ r  
daiir i inri i inncn ri.iiil dr Ir voir rzrpp.niu. iurri,. 

:il Oo irii gin~rilrmrnt iomiiicniir Ir iiioyro ige 3 l a  chut. dr  Icmpiir d'orridcni. ra 476. 
151 Blbt. de ~A.,C"XI. 3r,* ,  10,. 3 , l  " 
161 Voir p. 98. nole ( i l .  
II! ~ 3 , -  -Bibi. nri.. Ex.. 0.1.. Fol. S. 
:J) Carginr dc Chypic wnsiiuii rn un i l  dr lin .miaurd d'"o 61 plat d..giot IL. de bbord.. C h .  fi. Jr MV<. A~' ,  

p. ~ 3 6 ,  4x0). 



Iiaubergeon ('1, ou encore garnis de véritables mailles d'acier (.1, sont adaptés à 
certaitis gippons('1. Parfois mime ioiir i i t t  Iiaubergeoti, iiitcrcalt dana la mutclassure 
du pourpoiiit eii renforce siiigiilièrement le capitoii (0, et c'est, à notre avis, la 
coutume, prudente alors, de porter la cotte de mailles sous l'habit civil qui donna 
i'idée d'en adopter simplement la gorgerette. La maille dont le collet, seule partie 
visible du pourpoint recouvert de la robe, était revêtu, pouvait faire croire à la 
présence d'un haubergeon dans le corps du vêtement et déconcerter des adversaires 
animés d'intentions homicides. 

Alors qu'un motif de défense fut peut-être l'origine des premiers cols apparus 
aux encolures de quelques gippons, il nous semble I>robable que l'existence de ces 
appendices sur la plupart des robes ë la même *poque résulta d'une iaison dc confort 
nécessitée par une importante évolution de la mode. 

Le long règne du chaperon porté en gorge par toutn les classes de la société 
dès le temps de Philippe de Valois, en accoutumant les cous à une chaude enveloppe, 
les avait rendus sensibles aux rigueurs de la température, et lorsque, vers 1380, les 
élégants renoncèrent i s'engoncer dans la visagière du cliaperon, l'hygiène leur 
prescrivit de remplacer cette sorte d'épais faux-col par des collets montants plus ou 
moins fermés, afin de protéger des organes depuis longtemps déshabitués du contact 
des intempéries. 

Ces collets, préservateurs du froid, commeiicèrent par être adaptés ë quelques 
pourpoinrs, comme l'étaient les gorgerettes de mailles réelles ou figurées. On eii 
munit ensuite les robes ('1. Avec les houppclonde~ 161, ils atteignirent des hauteurs 
excessives. Serrés au col, oh ils se trouvaient lacés ou boulonnés, évasés du haut en 
façon de goulots de carafe, ils montaient par devant jusqu'au menton, de c6té jus- 
qu'aux oreilles, et par derrière encore davantage, encadi-ant les joues de la fourrure 
dont ils etaient le plus souvent garnis. Leur graiide vogue dura de 1390 à i q i o  
enviroii, mais ils subsistèrent exceptioriiiellelneiit longtemps après cette dernière 
date. On eii vit des exemples vers iq?o(l), iq3o(", ,+po(9), et même plus tard(84. 

Après 1420, la plupart des collets, dociles aux caprices de la mode, ont 
passé de l'encolure des robes à celle des gippons jusque-là ordinairement décolle- 

111 t1g3. - ...... un pr i t  pouip.inidr .>,," noir ri.iiI.gorgriciir dr "ililIr d '  nid.Cliiyp..ridrcou*urud°rrrdr 
Iirod..;.. rn *ii?i.r. dr h.ub.rpn ... r /ri., &,Du d' B.",b., r. Lii. n. i j , S ) .  

14ol.  - llru pour dcvx rd-  dr rriin noir d n  maicoi pour bir. drr roll& brodcz .si inrnicrc dc mrillc dr Iizubcigoii 
paurlcrpoiirpoinr qur nous faironr riire iiaii<chiiiijour ... . ( B ~ z ~ .  uiii. ~ d d .  ci irrt . .  m1). 

i 2 i  140,. - - * clxsn flymart hsvhcr";ct dcmo,>rsx,t t P v i s ,  p n ~ # r  9 co>t& dc mnZl!c Cacscr 6"s d c r ~ .  ... hsilL<q 3 Jchm 
bra"d";r, cz;l,c"r CL "arLc d< ch>mbr< d" .~;h,ds, PSU? r.m;,e CO,,*, & ,.x<L,,c<,,c.\ ;, .uxpsu rp*, "< ~ . S < C , , " ,  TC! a,,c "r, 7. , ,p. 

cpi dc cnark~ P<=pair. tol. l a .  .p. O,. clois. .riktal.. i. 1. p. ri i ! .  
1,) Des poclrziu de JUR $a111 Peur ex i lkn l  QU Irncoluie dri roba pcrni i i  d l ~ r c r - a i r  drr roOro dr puurp~inu ainsi garii is 

d i  mailin (Mur(.% du Louuic. d'Anrcn; Collrri. d i  Lirnbo~ig-Stirum. c~c.). 
i4i - un appam d. i.cio ou i l  hrulirrjon d.diol, inngii par iinbn dr  roir noil<. , ( I ~ w . ~ .  Y P ~ X I O ~ C  

ii Ba., 20.  car. C!*XI. .rti<ai.. i. 1 n. r.9, . . - . = ~  ,,., 
15) Lunc d u  deux dillcr gr**&' proieosni d r  I rg l i i c  d i  Saine-Crriierinc du Vsi der Eiolicir. aujoiird'liiii <onlcrr:ci datir 

c r l b  dr Siinr~Dcnir. irpiisrnic dru. 8crgcnr. d'rmicr. rn icniic rivil.. La iobc de iu i i  d'eux poii&de unrollci oiununl. Si h &ir 

dr 1326  qu'on iriribuc i rr munuincni ut ~uihiaiiqur,ü oRrc un dei piiir m r i r n ~ r r ~ n i y l ~ s  dr drrobe. ..,aonuii da,,* 
lironagnphic du quiiuniiior %i&clc. hfcis iioiis nr rmyans prr Ici diilcr rn qiicrrioii inr<rmciiin iIoO. 
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mrmc h ~ b i r l r ~ n o m ~ d ~ ~ a b . ~ i d c i i ~ u p p c l i o d ~ . C ~ d r r i ~ i c r i c r m ~ n a u i p ~ i ? i r i ~ r i r ~ r p y I ~ q ~ ~ ~ p ~ ~ i i k ~ ~ ~ ~ ~ % ~ j ~ b r c d ~ u u ~ o l m a n u n r .  

i l \  8 i b l  Fii. Ol.i  bi a i  .., , ~~ , -~ , . . . 
(8)  Bib l  dr VAruniil. 611. iol. i l i :  660. rolioi 11. 191 TC"'. - B c i i  \lus.. Cermo &<S. Domii. A XVII. folios , r .  

<il.- Criri (Tyrol). Bibl. du Covvrnr drs B(ciidiiiiili. E)<ruiur irmsn= inhii<.n1l. d.6  dr iel, U r  hIagri i grnaiir dc.inil'Emile. 
(g) Bibi. u t . .  hi., O.id. Foi. 66. 

1'0) Vcn >&65. - ii2.. h l i .  fi. gl'i.roi. 
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tCs ( s i ,  et, I'tpoque de la mission de Jeanne d'Arc, la gCntralité des pourpoints se 
trouvent surmontes de collets montants alors que les robes en aont rarement pour- 
vuesla). Nous croyons donc pouvoir affirmer que le gippon de Vaucouleurs se 

complétait du col montant et rigide que possédaient en France O), en Angleterrs (4) 

et en pays bourguignon('), tous les gippons contemporains. II n'en était pas de 
même en Flandre allemande en Allemagne (7) et en Italie iB1, oh beaucoup de 
pourpoints restèrent encore longtemps décolletés, ainsi d'ailleurs que les robes en 
usage dans les mêmes rdgions. 

Les textes mentionnent dès 1393, e t  principalement vers 1415, des colirli aiiii (9). 

11 nous semble reconnaître ces collets assis dans ceux que les miniatures représentent 
prolongeant en pointe leur base postérieure de manière à rappeler les capuchoiis 
plaqués sur le dos des chaperons mis en gorge, couramment portés au quatorziéme 
siède. Ce genre de col n'est d'abord adapté qu'aux houppdandes. En 1416, on eii 
garnit également quelqués pourpoints('0). Au temps de Jeanne d'Arc, tons lei 
gippons en sont munis, et cette mode qui persista jusqu'au siècle suivant est devenue 
tellement générale, d'après les documents iconographiques, que la mention de collet 
assis a disparu des comptes et des inventaires. Le col à base postkrieure horizorirale, 
comme sont les nôtres, très usité avant ,415, semble ne plus subsister ensuite 
qu'exceptionnellement pour les pourpoints. Nous pouvons en conclure que le coiiei 
du gippon fourni à la Pucelle par les habitants de Vaucouleurs devait être le coller 
assis, c'est-à-dire à empibcement postérieur angulaire venant s'amortir dans la cou- 
ture médiane réunissant les deux quartiers du dos, ainsi que le font comprendre la 
figure q du présent chapitre et les figures i et 7 du suivant. 

Les cols de pourpoints n'étaient pas sans analogie avec nos faux-cols droits 
modernes. Saillant comme ceux-ci hors de l'encolure plus basse du vêtement exté- 
rieur, ils se trouvaient comme eux influences par les variations de la mode. De 
même que pour nos cols de chemise, différentes formes coexistaient. Dans l'imagerie 
contemporaine de la Pucelle, ces collets sont toujours représentés montants et maiil- 
tenus plus ou moins rigides selon l'épaisseur de leur doublure et la consistance de  
l'étoffe dont ils étaient confectionnés. Un système de piqûres, souvent apparentes, 

1.1 Dxnr >C &uuf dc PU, /Ancns> 1 ~ ~ 3 ) .  d'rnriran Ici pourpinl. roUlr&% <r rourrni, prr rippori sur 
oaurroinl. srni col. dani Ir ora.a,tion d'uo sur six. 
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nentait la rigidité. Leor oiiveriiirc, TcrmCe ,i la hise  par le Iiicct du pour- 
llait en s'évasant plus ou moins vers le haur, de telle sorte que leurs coins 
irs, à angles légèrement obtus, se trouvaient écartés l'un de l'autre d'iiri 
les centimèt~-es, laissant apercevoir le col dont parfois la chemise 
n u e .  Suivant le gofit et la conformation de chacun, ils étaient de 

hauteuis varides. Tantôt d'une élévation outrée, 
comme le montre la figure 5 ('), tantôt très bas, 
a u  point d'être caches par la fourrure qui garnis- 

zrP, 
silit l ' e ~ ~ ~ o l ~ ~ r c  de la ~>liip;ii-t 'les robes, comme , 
dans certains portritils de van Eyck?'), oii les 

5 .  - +\.ut '",k\ rencontre le plus souvent de hauteur moyenne d'us> u o ~ t r p ~ i n i  

dans d'autres aovres  du même ainsi '"'" "" 
que sur les eiilominures des manuscrits de la même épo- 
que. 1.e col, d'linetl-ès grande élévation, représenté par 
la f i p r e  5, se ti-ouve garni du haut en bas de plusieurs 
lignes de piqiiresliorizontales etparallèlesqu'on retrouve 
m e r  fréqi~emrnent dans des cols contemporains de 
dimensioii moins exagérée. l'lus tard, des poiirpoints 
se verront surmontés de hauts cols à piqiîres verticales 
recouvertes de galons, 01-dinairement noirs, d'un effet 

d'"mi yuuryui,,, 
c var, L F ~ J  très caractéristique (41. 

U n  poruail  d'inconnu, dû a u  pinceau de van Eyck, 
:de le Miisée de Uerliii, (fig. 6) nous fait voir un collet de pourpoint dont 
r très iréduite, contraste avec celle du '01 montré dans l'exemple prècédent. 
lues cols bas se trouvaieirt complètemrnt clos par devani cii iiçoii de 
. D'autres cols, se laçaient (kg. 7)liJ, ou se boutoiinaieiit(;i 
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Tous ces collets de pocii-points, bien qiie de dimensions difiérentes, étaient aen- 
siblettiçnL de même coupe. Tous présentaient des coins taillCs angles ICyèremeiit 
obtils. IYauües cols cependant qui n'eui-ent leur pleine vogue qu'aux environs de 
iq50, comrneii~aient à faire letir apparition. Les coins de ces derniers dtnient, non 
plus aiigulaires, mais arrondis au point de devenir ineuistnnis, cornine le montre la 
ligure 8, provenant d u  Hni!i<iirc dr S ~ ~ l i ~ l > u r y ( ' I .  Le duc de Bedford qui u estoit san- 
ghin, cras et remplet ('1 B, semble avoir affectionné, sans doute en raison de son 
<iouble menton, cette mode route nouvelle au temps de Jeanne d'Arc('). 

0 i i  peur donc classer les cols de gippons de cette époque en deux catégories. 
1.;~ ~prmnière. celle (Iea cals P coins aiigiil;iirer, représenbie par nos figiires 5, 6 

c r  7, se tri-ouvait la plus rhpandue. La plupart des personnages du Briiiinirc dc 
ScLirbrrry sont revêtus de poui-points . ~ 

~nunis  de collets ainsi façonnés. Sem- 
. '\ 

\ & blable particiilarité se rencontre dans 

e$ I'auvre de Jean van Eyck, comme 

J, j 1 d'ailleurs dans toute l'imagerie con- 
I. ,hi' lemparaine. C'est uii de ces cols à ,,~ A,, 

f ~ \  coins angulaires qui garnit le poor- 
point d u  diic Philippe le Boii dans le 

~ ~ 

- ~:IIII.~ t a c e  tableau de la chasse ais vol du  Musée S. - C.fl.< r-tmr r,noriii 

de Versailles, vers 1443. Cette manière 
<le collet dura iiisqu'en 145014). On en découvi-e encore exceptionnellemcnt 
quelques exemples en i45G('), et même pliis tnrdi61. 

L,a secande cat&p;orie, celle des cols à coins amortis (hg. 8), peu izsir6e en ,430, 
e i a  nu  contraire d'un emploi presque exclrisif A partir de 1450, où beaucoup de 
l o I > c  iiuront repris les cols dont elles avaient &té généralement privées depuis 
trrnle ans(>). Après 1455, les collets à coins amortis se porteront durant vingt années 
~ r e s  ouverts, laissant voir largement I'encaliire de la cliemise. 

Les ininiatiii-es ne nous montrent que fort rarement les gippoiis dépourvus de 
collets dans le second quart du quinzième siècle. En dehors de l'Italie e t  des pays 
de langue germanique, ces pourpoints décolletds, à l'ancienne mode, ne semblent 
plus avoir 4té eii usage que dans la basse classe et chez les gens de petit état@). 

Uri titre de In Chambre des comptes, cité par du Cange@), nous apprend qu'il 
existait en ,448 des pourpoints à la fois sans col et sans manches que les francs- 

. ~ 

( 2 )  L ~ C v r r  d r  S7ii~c-R~my. i l < i n . ,  I .  Ii. p. 366 
( 3 )  Veir i l l j .  - R i i t  h$iir., Add. MT. iJ8 ia .  Fol. 116 vriso, 

i t 3 ~ .  - Bibl. "31.. I r .  60%. Col, L. 

,<<o. - Rili l .  dr rAri ini i .  501s; lo1i.r a l  ucno. C S  verso. 7 7 6 .  110 

, ~ , ~ .  ~~. ~ 

(6) Yrir i16u - 6ibl. dr Crrpininr,  611, 101. 136. 
I I )  1.. Pori d'uiic robe 2 col n~cmp~rl ir ic pi celui du purpoint r o l l r i i , ~ i  iui i  vomi diiir niriticw rniui>iuru drs pcrnnnzpT 

yuririii diiiil.l. ru, ,  <.liii du p.iirpoiiit .niouri *r '.liii dr Ii roiir, ioiii d r i i i  nr mrinr cauw (voir Bibl. "ri.,  Cr. 9'98 
n i a 0  ditrr de rzc'. i i i6 i .  , , 

( 8 )  Virr ~ 4 3 0 .  - Bibl. n i t ,  >ri. i8o~<~. ia! .  1 

, < , A .  - ,AS., , h Z .  s,,6, Fa,, j> re<mc,"c,s". 
r,,) . , s a  - ~ , ~ i i  srUr )=dit jdryurs ei .,<i mairiiiiini qu'il II. riiii<~riilirij iii un pourpoiiic ianr manchrr or 

de iicur i",l,r< rrullrmiiii. """il qu. yui i i r  *a)-, <Ir Iirgc rur I'.'plulk zuqurl puurp.;iit ii it".hu. '" chl"'u3. . <Du 
cz>,,,. cL"..-r.. r j r r u l .  



- 108 - 
archers revêtaient sous un jaque Cpais de vingt-cinq A trente toiles renforcdes d'un 
cuir dc cerf. Ces pourpoints, sans doute peu etoffés, n'avaient que deux toiles 
dtCpaisseur et sei-vaieiit simplement à attacher les chausses. II est probable que leur 
invention n'&tait pas récente et nous croyons bien les reconnaître dans les 12 p~tiz 
 jupon^ dcfurfcnnc ri alachicr délivrés aux douze pages du comte de Nevers en ,390, 
d'aprbs un texte des Archives de la Côte d'Or(%). 

La toile('), le drap('), et surtout la futaine(+), etaient employes à la confection 
des pourpoints de qualité ordinaire. II y eut de ces vêtements en cuir('). Les pour- 
points de darnas16), de satin(r), de velours181, furent reserves au costume habille. 
Analogues à certains de nos gilets modernes, d'étoBe plus fantaisiste que celle de 
l'habit au de la jaquette qui les accompagne, de riches pourpoints se trouvaient 
souvent recouverts par des robes de simple drap de lainel91. 

Une ouverture prdtiquée sur le dewnt de quelques manches de robes permettait 
aux bras d'en sortir et de montrer ainsi les manches du gippon, le corps seul de ce 
dernier vêtement demeurant caché par la robe. C'est pourquoi I'on fit des gippons 
de toile ou de futaine dont le collet et les manches se taillaient dans des tissus plus 
recher~hés('~).Ces manches n'étaient souvent rapportées que du poignet au-dessus 
du coude, d'après des miniatures d'environ ,430 (fig. g)(lL) et iqGo('.). 

I I  est bail de faire remarquer ici que les manches des pourpoints, lorsqu'elles 
étaient étroites dans toute leur langueur, ne se trouvaient pas faites alors au moyen 
de deux coutures longitudinales, à la façon de nos manches modernes. La couiure 
postérieure seule existait. On taillait séparément l'arrière-bras et l'avant-bras, réunis 
ensuite par une couture horizontale un peu au-dessus du coude, comme le montrera 
le patron de la manclie du pourpoint de Chades de Blois, reprdsenté plus loin 

IL) 8.  \'.*s<, <""'"$.;,, d,,,,"" d, "4".',, L ,  r i ,  35,". 
1 x 1  , 3 5 9 .  - s bric piccc dc ti8w cmillc de Rchn* ... p u r  <s??c doubles 3 vcsc:r, po>mr a dcuz L O ~ ~ C S .  , (psUat **,<y., CyW 2' i'"i~..,"b. (14). 

~ 3 8 , .  -. x$ ,.3i,., d, i.,. ,,;ii. d, nex, ",.. PO" c i i r r ' q u ~ ~ r  P O Y ~ P ~ ~ ~ ,  il ROI no,Lrr ,>rl m a n i . i ~  F ~ W Y '  11 duc d l  n i~u i r imi  ... . (D,OU(I d'Arcq, iV8uu. ?cc. d l  <plu A i ' l r f ~ ~ l n k ,  p. i l o ] .  
(31 1448- - G. d'Arrnd. liul#iri uanenipui i is gripidc. r. IV, p. 5.9. 
Ibl 11~6. - r It 'r pour uiic pirir de lutain. blinrhc i h i c c  pourpoiiir pour Md5 dr Chrrobir.  II irrnz, i S. .IL. di 

irhoidc. I, Drcrdc Bar.8.. L. i. n. 4 ~ ) ) .  
i o , .  - s Un pourpoint dc lusuin- bhi i r l ic  r g n n i  aiibxi hari( taut du long i innclci d'iTcni. . (niir. mus.. ~ d d .  
t,',,. 
1413.  - - 1<1m uns paurpoing dr iv#l=nc noirr r gr ioda  iiiiri. XLL,. . (L. & Libordc Lu Uu i r  Hour6. i. 1. lo j l ) .  
% 4 i l .  -. Etpnvr LI hf"" ri rrioEri d."" poulioin. dr Furun. qu. i'.l"i S..  b i t  ion".,." P Y ,  m~".Y.X ,111 ,. * 

i i h i i . ,  n. i6in). 
(51 i d 3 -  - Itlin uiig pourpoint dr cuir noir doubh sir millu. povr b$un rr  foillr, LX, 9. . (Dd.. n. i o 7 i ] .  
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161 i4i6. - - pour 13 bjun er ..rocci pavipaint i ~ i s i ~ i r  du daniounni dr ii diil. boupp.lindi dr dnp 

,646, - r i  Drur pourpoins dr drap dc damai noir, giroi  de bougnn noir, dr g r o u  roillr .i dr mÜlr 6nr. (siil. >Iiis. Add. Chrrr.. ~1111. - ,  
7 < & > .  - - pour i pilmis rt drmic dr drinirs noir pour ung gippon pour mond. ss c... i n h n  de ,I gr. h 

9 8 %  $ 8,. 8 d. . (Cpta <i &<$m. Lu ~i Rzu. .n. 6ig. ip .  Gzy. Cbii. .riira!., i. I. p. ,,S!. 

I l i  ' 4 . 6 .  - r Ilin. pour Ii frjon cc ciioirn d'un dr satin no i r "  gnos i i s i c e i .  hic dr "ois 6n.s coillrs 
l i z n i l i c s .  Irriiii dcrrnr. raki zuir .  Ciii .i crcoA6 dr royc pavr Md$. de Chzrrolois, paur cc III Fr. . IL. dr Lbordc, Lr, Dw, 
dr Rourb.. i. I. na 340.1 

iJ) id*. - r riin pour b h j o o  d'un pouipoini dcrcloun sur vclaun pir. x L r.  . [»id.. iol.). #+i l .  - Pour 1s frfoo rr ritouri d'un povrpvinr dr u&ux brurlii.i cor. XLYLI~ ,. , (,ha., n. i 6 ~ j 1 .  Ir1 ~ u r i r  dr ~ c d i n .  J. rzo  L Y ~ .  t..honirnc i I - C ~ I I C ~ .  

i-01 ,<+S. - y. .  vYc &mye zvlnc de urin noir pavr fiirr nisnchci i "ng paurpioi dc braioc !ooirr...r ( B V ~ U .  .,CA,.<. *= '0,"iZ A' tras. '" ,#7. ,  189s.  Cpt, * Ci,&' b T<i!k*,. "m ,,. 
( f 1 1  "Cc! , 430 .  - EhI. mat.. la,. ,,,9<,f0,. 3,. " 

~ < 6 0 .  - litd.. lap. 9473.  r-1. C S  vcrvm. 

(lig. 14). Cette disposition favorisait la conrection de la manche en deux ttoffca 
diffkrentes. 
Des statuts, r6digCs en 1400 pour les tailleun, de la ville de Troyes, etablissent 

que les jogw de futaine, failr à uncjoi~, c'est-à-dire sans couture h k taille, se dou- 
bleront de deux toiles, tandis que trois toiles seront exigees pour les mEmes je plu^, 
lorîqu'ils serontjnilr à &uxjoij('). En 1416, trois fines toiles constituent la doublure 
de pourpoints de fntainel.1 et desatinl'l), destinés au comte de Charolais. En 143% 
ce prince, duc de Bourgogne depuis 1419, porte ce genre de vêtement, double de 
trois, "nq141 et six toilesls). La doublure de six toiles d'un de ses pourpoints est 
même renforcee d'un cuir entre deux(". On employait en genéral d'autant plus de 
toiles dans la garniture des pourpoints que leur etoffe extérieure était plus mince. 
Alors que trois toiles suffisaient pour la futaine, il en fallait quatre pour le boucassin 
et cinq pour la soie (il. La toile qui se trouvait 
immédiatement en contact avec l'etoffe extérieure 
s'appelait ronfrr-~ndroil. Celle qui recouvrait toutes 
les autres et restait visible àl'intérieur du vêtement 
se nommait contrc-rnucrr. Un minimum de deux 
toiles, contre-envers et contre-endroit, etair exige 
pour la marelassure. Du faux du rorpr en aval, c'est- 
à-iire depuis la taille jusqu'en bas, le pourpoint 
n'était jamais doublé que de deux toiles(8). Le drap 
était parfois employe à doubler, sans doute par d e s  
sus la toile. les ~ourooints des eens de aualité$). , .~ 1 0 9. - sovrpoin, de Wilr i roiir, 

En 1323. à Patis. le doublet de bourre ne pou- r, mrndi.i dr ruc.inr ~~~~~~ ~~ -~ ~ 

vait avoir au delà de cinq huitibmes d'aune de 
long('"), soit environ o'7ai dimension qu'il n'atteignit même plus, en tant que vête- 
ment de dessous, après l'invention des habits courts vers ,340. 

Ne dépassant guère la naissance des cuisses, le gippon du quinzième siècle était 
perce dans son pourtour inférieur, à quelques centimètres du bord, de plusieurs 
paires d'oeillets destinés à recevoir les aiguillettes des chausses. Ses coutures latérales 
et postérieure s'arrêtaient sauvent au-dessus ou au niveau de la ligne des millets, 
comme on le voit sur nos figures a et g, ce qui faisait finir le gippon en courtes 
basques qu'on soulevait pour introduire les aiguillettes des chausses plus aidrnent 
dans les millets du gippon. Les aiguillettes se trouvaient d'autant plus nombreuses 
qu'on tenait à avoir des chausses collantes et bien tirees. Par contre, les chausses 

1.1 L4.0 - ordomn. da mi,. r "il,, p. 5 8 , .  k. jsqu., rrncr.i.nt * lo i  Ii ul(g.rir d.' pourpoiou. 
(81 3<<6. - L. dr Labard., L u h  U Blrrg.. i. 1, na 14i). 
131 16x6. - U.  lbd.. o. Srl. . .  ~ . . 
141 i l l l . i l 3 3 .  - L. d r L i b i d r .  L a  hu ir B*.,l., I. I. o. i o i l . ]  
(51 i< l i -243>.  - ni'.. 0.. io,,. i o i 5 .  ior,. 
( 6 )  i<l.-i<iI. - lbjd.,  na ioli. -e t .  iprilvur n'a ~ i i o  qui Miur iu.prcadrc i.rqs'on Li remprie i =>LI 8.- jaguci 

dri hinn srihrir 8.. 1648, fz iudinc iupcrpoiiciond~ v io~t* inq i  U c m I  Uiilci<i d.uo cuir &<cri (Du Cmgc. Cbriu., nJxir]. 
[il LIYO - o r d ~ s ~ . ~ ,  iri .eu. t. vin. p. 3 8 1 .  
151 iI"0. - Ibid.. I. VII1.o. 181. 388. . .  . . ~ . ,  .. 
19) 1391. - <... csczit-irr ~crnirilir dr Bruuilri.... povr doublcc p. drdr.8 drvx p l i s  pourpini pour Ir dis rigncui 

(Leuii. duc dc Tonnine. qui dcrinr dur d'OrlYns rsnnir iuivioir]. r (BtiL Mus.. Add. C b r f . ,  *06<). 
1116. - Pourpoint double d . l u r l i .  VC~~UII. d ' ~ ~ ~ l ~ u i r r .  IL. dr blordr. LI, D w  d~ B w g . ,  i. 1. <i8.] 
i t l l  - mn porr "o. auln. d. Lbnihrr pour doublcr iuruni &< pourpsiiu dirdlui uipncw (Ph'ilipw k Ban. Luc dr 

liourgop., i Ir. . ( l b i i . ,  ". ,O,,]. 
(101 Sl i iu ( l  d u  wnr,!~i< U ?.,Y. iol. 9 5  nmo.  ip.  Car. Cbn .r<)ul.. l. t. p. 163.) 



des gens du peuple n'6taieiit attaches leurs poitrpoiiits que par u n  nombre 
d'aigi~illetter réduit nu strict titceurdirc. Qiiairiitd de rnonumerirs, miniatiires er  
tapisseries, repr&seni;iiii des ouvi-iers eii action de travail, nous les montrent avec dcs 
cliausses ainsi retenues au moyen d'une seule aiguillette par devant pour chaqlie 
jambe. Les ceillets latéraux et posténeun du pourpointrestentvides, et lesaiguilleues 
qui y correspondent pendent après les chausses dont l'arrière retombe sur les cuisses 
a u   oint de découvrir la chemise et parfois les braies. Sans cette précaution, les 
cordons des aiguillettes, n'étant pas élastiques comme nos bretelles, n'auraieri~ 
permis certains molivements de flexion qu'à la condition, soit de dechirer les 

cliaiisses, soit de rompre leurs attaches. Aussi arri- 
vait-il souvent que les gippons d'hommes du peuple 
étaient dépourvus d'milles par derrière, les chausses 
ne  s'y trouvant jamais attachées que par devanl. 
L'absence assez frequente d u  gippon chez les das- 
ses pauvres obligeait à aualrr les chausses, c'est-à- 

' 

dire à les rouler au-dessous des genoux, comme le 
fait voir la figure 6 du chapitre précédent consacré à 1:i 

chemise. 
La tension opérée par les chausses sur le gip- 

_.- pon i l'endroit des aiguillettes explique la présence, 
a l'extérieur de quelques pourpoints, de  bandes de 
renfort destinées à soulager cette tension. D'une 
première bande cousue à la taille en manière de 

,.. - ~~~~~~i~~ a bandu 4. .rniuri. ceinture, d'autres bandes descendaient verticalement 
jusqu'en bas du gippon, chacune d'elles aboutissant 

i une paire d'millets, comme le montre la figure IO, tirCe du Mirrrl de BcdJgrd et 

rept-ésentant uii charpentier. ('1 Uiie miniature d'un manuscrit de  la Bibiiothéqiie 
royale de Bruxelles(^) nous appreiid que cet agencement, très rai-e d'ailleurs, sç 
trouvait eixore usité chez des bûcherons, du temps de Louis XI.  Dans ces deus 
exemples, les bandes de renfort, rouges, sont cousues sur des gippons blancs ou 
de couleurs clnit-es. 11 est possible que cette sorte de vêtement ait été à l'usage 
exciusif d'ouvriers dont le travail exigeait de violents efforts. 

La figui-e 1 1  donne le patron d'une reconstitution d u  pourpoint le plus cornmii- 
nément employé au quinzième siècle. Nous voulons parler du pcurpoint de giialrc 
qttf l~t ic71,  le seul dont nous nous soyons occupé jusqu'a présent et dont nos 
Kg~ii-es 1 ,  a ,  4,  q et i o  ont montré différents modes. 

Les deux côtes du vêtement étant inversement identiques, ce dessin ne reproduit 
que les six pièces du côté gauche. 

On voit en haut la moitié gauche du collet qui est un collet assis, c'est-àdidire 
formant empiècement en pointe par derrière. La pointe A de cet empiécemeiit se 
placera en A' de façon que la couture joignant les deux moitiés du collet se trouve 
dans Le proloingement de celle réunissant les deux moitiés du dos. 

Taiidis que cette dernière couture se continuera jusqu'en B, les coutures laterales 

( 5 )  V ~ i r  i ( i j  - i irii .  HUS.. Add. M6. >88 jo .  Soi. rrno. 
(1) Yrri 1161. - Ururclin, Bibl. my- 91<c.  lol. e7o rrno. 

les dos aux devants atarr2terant en C p u r  donner naissance aux deliari- 
crures de chté representies sur nos ligures a et g. On remarquera que la laçure se 
tei-mine la même hauteur pour produire par d e n n t  une echancrure semblable 
qu'ori peut observer sur les figures 1, a et  g. 

La lettre D designe le point de l'entournure où doit aboutir la couture 
de la manche ('1. 

Tout le vêtement, manches comprises, est garni d'une èpaisseur de bourre de 
roic ou de coton, maintenue entre deux toiles par des piqûres. Pour La partie supé- 

rieure des quartiers de 
devant, cette garniture 
s'augmente de plusieurs 
épaisseun de bourre su- 

minuaut de surface, de manière à procurer le bombage de poitrine qu'il est facile 
de constater sur tous les monuments iconographiques represenrant des pourpoints, 
de 1350 i ,480. 

Comme il est impossible, dans une pareille matelassure, de pratiquer les millets 
destinés au lacet qui sanglera le vêtement du haut en bas, ces millets sont percés 
seulement dans l'étoffe extérieure, laquelle se trouve independante de la matelassure, 
tout le long du bord de l'ouverture du pourpoint, sur une largeur d'environ omoz. 

Cette bande d'étoffe, renforde d'une simple doublure de toile et garnie d'millets 



dans toute sa longueur, recouvre ainsi une partie équivalente de la matelassure sans 
y adhérer. Cet agencement nous a été rév.416 par l'examen que nous avons pu faire 
d'une cotte d'armes pourpointe conservde au Musee de Chartres, provenïnt d'un 
harnais de guerre exécute pour Charles V vers sa quinzième année, et datant vrai- 
sernblablemen~, au plus tôt de 1350, au plus tard de i353(.) 

Bien qu'aiitérieure de près de quatre-vingts ans iI'6poque quinous intéresse spécia- 
lement, cette cotte pourpointe ne nous en fournit pas moins de très precieux rensei- 
gnements sur le uavail des pourpointiers au moyen-ige. Il est d'ailleurs naturel de 
penser que les changements de mode atteignaient, comme de nos jours, plutôt 
l'aspect supei-ficiel des vêtements que leurcontextureinterieure etqllepar conséquent 
les dispositioiis essenrielles des matelassures, piqûrm, laçures et boulonnurrr(~1 des 
pourpoins ri'oiit pas dû varier du quatorzième au quinzibme siècle. Par exemple, 
la cotte de Chartres, du temps du roi Jean, est boutonnée, tandis que les gippons 
de l'époque de Jeanne d'Arc sont généralement lacés: il n'en est pas moins vrai 
que la façon dont la matelassure était organisée à l'endroit de la fermeture du vête- 
ment devait se trouver la même avec une laçure qu'avec des boutons. La seule 
différence consistait dans le plus ou moins de largeur des baiides de fermeture, 
se1011 qu'on y pratiquait ceillets ou boutonnières, celles-ci demandant plus de place 
que ceux-là. Alors qu'une bande de vingt millimètres de largeur est sufiisante pour 
la laçure de notre pourpoint, celui de Chartres en exige une de cinquante pour ses 
boutonnières. Quant aux paires d'rrilleu qu'à partir d'environ 1395 an disposa sur le 
pourtour du bas des pourpoints à l'effet d'y recevoir les aiguillettes des chausses, 
elles étaient caiifectionnées dans toute l'épaisseur du vêtement, matelassure comprise. 
La faible couche de bourre ou de coron qui constituait le capitonnage des parties 
ii~féneures des gippons permettait cette operation. 

Pendant tout le quinzième siêcle, le nombre de ces paires d'œilleu varia de deux 
à onze. Il parait avoir été le plus souvent de neuf, ainsi réparties, deux paires su r  le 
devant, trois de chaque côté, et une par derrière, au bar. de la couture du dos, comme 
le montre la figure 1 1 .  

Quelquefois les trois paires d'œillets disposées sur chacun des côtés du gippon se 
rrouvaient remplacées par une rangée de dix œilles, rapproches à égale distance 
les uns des autres, ce qui permettait de changer i volontd la place des trois aiguillettes 
d'attache des chausses sur les côtés. On peut remarquer cette particularité sur le 
pourpoint du charpentier représenté plus haut (fig. io) ainsi que sur celui d'un 
bourreau dans la tapisserie de l'empereur Trajan, d'environ 1450, conservée au 
Musée historiqrle de Berne. 

Il arrivait aussi que les gippono fussent privés de la paire d'œillers situés au bas 
de la couture du dos('). 

Mentionnons enfin, d'après I'iconographie du siècle, quelques pour- 
points ne portant pas trace d'œillets sur leur pourtour inférieur, sait qu'ils recou- 

1') @'O. n Y Y I  Prlm<LI. d< Oir. . < * i " ~  L. ";<YI ,.rmr dont Ir f , . " ~ i i  modrn. n'oBR aucun <q..ivllca<. 
(3) Vcn i< ia .  - Bibl. mis.. 6 .  9, soi. i6p vrrio. 

,456. - ~ ~ ~ ~ z f ~ r  dc Ndrz.Damz, PS*, kcdmud, c. 1, PL. +* 
,167.  - BrurrU.r, Bibl. ray., 9e41. fol. x.. 

\,rissent d'autres pourpoints sous-jacents destines A retenir les chausses, soit qu'ils 
fussent garnis intkrieurement de plusieurs paires de cordons d'attache COU9Ues hleur 
doublure, selon L'usage du  siéde précédent('). 

D'aprés les monuments contemporains. l'espacement des piqûres parait avoir été 
constammenl de trente4nq millimètres environ, mesure qu'on trouve à la fois dans 
le pourpoint de Chartres et dans d'autres cités plus loin. Le taffetas rouge damassé, 
qui constitue I'etoffe extérieure de la cotte d'armes du  dauphin Charles, est piqué 
avec k matdassure, de sorte que les piqûres sont apparentes au dehors comme au 
dedans. Cette disposition semble avoir eté géndde  pour les pourpoins à armer, 
c'est-idire ceux qu'on revêtait par dessus l'armure. Les piqûres de ce3 cottes pour- 

sont le plus sauvent verticales('). Vers t410, on en voit dont le corps est 
piqué obliquement sur chaque quartier de la poitrine et du dos, de façon à figurer 
des chevrons renversés, tandisCqu le drrrour ou broronniirc, que nous appellerions 
aujourd'hui la jupe('), est soit verticalementl4), soit hori~ontalement(~). Plus 
rares sont les pourpoints d'armes entièrement garnis, corps et dessous, de piqûres 
hor i~ondes(~1 .  Une tapisserie de la seconde moitié du sitcle, conservie 
dans la cathédrale d'Angers(i), nous montre un gippon dont le corps et les manches 
sont piqués verticalement alors que la hraconnière l'est horizontalement, 

Les piqûres des manches de cottes d'armes paraissent avoir été, comme celles des 
corps, plus souvent verticalesl8) qu'horizontales (9). 

Beaucoup de pourpoints "vils avaient eu également leurs piqûres apparentes, 
harizoiitales ('O) ou verticales lx'), mais il arriva frequemment, dans le premier tiers du 

siècle, que la braconnière seule fût piquée de f z p n  apparente au dehors 
comme au dedans, et alon horizontalementlL*). Toujours est-il que, du temps de 
Jeanne d'Arc, d'aprks les monuments iconographiques, non seulement les piqûres 
des corps des gippons civils se trouvent invisibles extCrieuremcnt, mais encore, sauf 
de rares exceptions, celles de leur inférieure. La garniture interne seule est 

piquêe. Ce sera le cas du gippon dont nous donnons le patron (fig xi). 
II nous reste à parler de la fermeture de la manche de ce dernier vêtement. 

1,) ~ 3 5 4 .  - Lyon, MUS/. da T«%~YL. P ~ Y ~ L P . ~  dr Cllldc~ deBlsis. 
(11 Ven i111. - Muiir de Chzrire%. Pau.paini du druphin Cludc9. 

i160. - Pidoue, Bipiistirr, Jun  cc Antoine dr P i d ~ u r ,  Crueilirion. 
i 17 i .  - OsbidrlL d. Cincoiliiv. Coi. d ' ~ r i i i ~ ~  du Piinu Nair. 
Vert %(,o. - Bibl. nit.. Tc. 364,. fol. x i ;  Ir. 9649. fol. 36. 

,,,S. - l * X . ,  Fr. >,,8%. 1st. i. 
- OX. ,  Fr. ,611. fol. 66 vrna. 

1 4 %  - Blii. Mu<., Hari. MS. 6605, lol. 4'. 
Yrrs i161i - Biuxdlcs. Bibl. ml.. 9<1.. 101. 8.7 "<Cui. 

( 3 )  "O"' "O.. ab., ..o.. de doo.rr. 'fi. p%riir du paurpoini icr nom, dr  j",' ou d. j*. qui, i u  moyrn igr ,  rurriii 
'rnouymc,& pvrpo;a< c, dr,isn.irn< mut 11 reumr-t. 

(+) Yrrl % < > o .  - Bibl. naci. b. 1Bia. foi. Q i i ,  "ta .  

(51 ver. I'LO. - ltid., fel. 235. 
,61 Ycrs i< ia.  - !#S.. fol. Bg vrno.  

i l j  ~ ~ ~ i ~ r ~ ~ i ~  dc I . A ~ ~ C ~ ~ ~ ~ S C .  
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i+34.  - Brii. mw.,  Hril. MI. $6-5. id. I i .  

(9) Ycrr s io .  - Bibl. u t . ,  b. ~ 8 - 0 .  lolior 3 3 1 .  *<o. 
[x.) VU. 1160. - Assic, Egliw inSrricurr dr Saini-Fcro$~Y. & C L ~ N  dr uimu Orhrrisc ri dr i'impriuiir fmmiinr- 
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Cette manclie('1, assez large à l'arrière bras et au  coude, se rétrécit vers le poignet, 
au   oint qu'une fente cst nbcess~ire pour y passcr la main. On fermait cette 
rente, soit avec CIII  lacet('], soit avec deux(') ou trois boutons(4l. II est bon de 
faire remarquer qu'anciennement les deux bords d'une fente de manche, destinée 
à être boutonnée, ne se superposaient pas toujours, comme dans nos vêtements 
modernes. Le plus souvent, ils se juxtaposaient simplement. D'un côté de la fente, 
les boutonnières etaient pratiquées très près du bord, de l'autre, les boutons, 

i queues assez longues, se trouvaient cousus sur le bord mê- 
II en résultait entre les points d'attache, lorsque ceux- 

ci étaient suffisamment espacés les uns des autres, un écar- 
tement des deux bords qui permettait d'apercevoir la man- 
che de la chemise"). 

Tel était le geiïre de pourpoint le plus usité à l'époque 
, de notre héroine. On l'appelait, comme nous l'avons dit ' plus haut, le pourpoint de qvntrr guartinr. 

[.es textes et les images des quatorzième et quinzième sié- 
: cles noos révèlent l'existence d'une autre sorte de pourpoint, 
: ]>lus raiement employé, par suite sans doute de la complica- 

lion de sa coupe, mais qui n'en eut pas moins une certaine 
vogue en même temps qu'une très longue durée. Nous vou- 

,a. - P ~ , , , , ~ U ; ~ ,  loris parler du povrl>oi?it <i grandcr airirttcr, qu'on oppose, dans 
grandr, ",,iriii, 
IYcrs i1501 

quelques anciens comptes, au pourpointdcqi~nlrr yuorticrr ( T I .  
On donnait le nom d'aiiirtk à l'entournure de la manche. 

La mode des liabits collants, amenée à ces dernières limites, devait provoquer la 
creniioii d'iiii paiil-point d'oit serait hiiitiie toute roittiire ior~n:iiit ligne de démar- 
catioii entre 1'Cp:iiile ci le bras. 011 voiilait obtenir dii vêtement, autant qu'il se 
pouviiii, I'asliect dii corps loi-inême, dont nulle pai-ticularité extérieure n'indique 
avec la précision d'une couture où commence le bras et où finitl'6pauie. A cet eifet, 

; f l  Pal,, 18 ~ c ' " ~ ~ s ~ ~ ~ L ~ L , o , ~  dc 'etcc m*>achc, "OL85 "0"s  SO,"",C, ,n,p,.<, *CS ",,":Z,U.C# ,";"a",c, : 
"ci, 7 4 0 0 .  - Dibl.nai., if. i 1196 .  loi. 6 %  rriso. 

> , i n  - ,>a., Ir. g,  rai. i b g  rrrro.  
i i l l  - h d . .  , r i .  iiii". ("1. , T i .  
l l j o .  - U ~ W .  dr  çiirmliarl. rrl. I ~ J .  - ~ i l i c .  dr  virnn.. 1 ~ i 5 .  foi. ,. 
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on tlargit l'entournure de telle facon qu'elle arriva A depaaser un mCtrc de cour, 
tout en  laissant les manches assez étroites non seulement aux avant-bras, mais 
encore aux arribrebras. La figure 12, provenant d'une peinture italienne d'environ 
13G0(~1, représente la plus ancienne image de pourpoint à p n d e s  assiettes qui 
existe à notre connaissance. 

Le destin, toujours providentiel, ne nous a pas seulement conservé des 
gippons de quatre quartiers, tels que la cotte pourpointe du dauphin Charles à 
Chartres, ou celle d u  Prin- 
ce Noir, à Cantorbéry ('1 ; 
il a encore heureusement 
permis qu'une jaquette a 
grandes entournures, portée ' 

B en i3G4 par l'infortuné Char- , , 
les de Blois, traversât égale- , 
ment près de six siècles sans 
irop de vicissitudes pour arri- 5 

cornplaisance de M. Julien 
Clrappée, jadis possesseur de 
ceire insigne relique ('1, la 
coupe savante et compliquée 
dii pourI>oint à grandes as- 
siettes nous a livré tous ses - - 
secrcrz. Cer~es  il y a loin en  - - 
apparence de ce vêtement - 
de drap d'or, diapré d'aigles 1 
et de lions, dépourvu de col- Z 

le devant d'une profusion de 
boutons selon la mode du 13. - P Z S ~ ~ ~  d'un corps k poupoiot i gn.d., iuirrui 1~161, 

temps de CharlesV, l'hum- 
ble gippon noir, lace, colleté, exécute soixante-cinq ans plus tard pour la paysanne 
de Domrémy par un couturier de petite ville. Le premier était destiné à être porté 
ostensiblement, le haut seul recouvert du chaperon en gorge, tandis que le second, 
caché sous la robe qui n'en laissait voir que le couet, devait simplement remplir les 
modestes fonctions d'un vêtement de dessous. 11 n'en est pas moins vrai que les 
pourpoints de l'époque de Jeanne d'Arc, tous réduits alors B ce dernier rôle, se 
troii\,aient parfois façonnés à grandes assiettes, et qu'il est par conséquent raisonnable 
de penser que notre héroïne ait pu, à l'instar de plusieurs de ses contemporains, en  
imrter de cette espèce. Enfin, comme l'iconographie nous dérnonve que la coupe des 

( ' 1  *""'< tg,ix ,"i.,icurt k Iiior.Fr.n(.i,. Miiiyn dr "ainu Cithcri*. 
(11 Cr uairmrni r.monir lu iiiaini bnnr. $176, dsu d< Ii mon du prinu. 
131 Acluclkmcat Lyon. Muxr Iiirroriqu dis  Tissu<. 



grandes assictteu rem irnrnualile daris son priricipe pendatit toute la durée de l'exis- 
tence de cette particularite, nous ne croyons pas sortir du cadre de cette &tude en  
d o n ~ ~ a n t  ici le pxtr<Ju dl1 ~ O I I ~ ~ I I ~ I I I  tic CIta1rlc8 c l ?  liloi6 (fig, $ 3  ct ad), 

Il n'y uuim qu'h faire abrtractioii des L O U ~ O ~ I Y  el des boutonnihres, d u  dtcolleiage 
de l'encolure, de la coupe particulihre des avants-bras avec leurs poigneis rapportds, 

et enfin de l'absence de couture la taille dans 
les devaniu, tous details appartenant speciale- 
ment au quatorzième siècle, pour vair dans ce 
patron celui d'un pourpoint à erandes assiettes 

gauclie du devarit avec ses tren- 
te-quatre boutonnières, la pointe 
katérale du même côte. intercalke 
entre le devant et lc dos, puis le 
haut du dos, et enhn le bas du 

dos, cette dernière pièce formée d'une par- 
tie principale, augmentée, en raison sans 
doute de I'inrunisance de la largeur de 

i 
l'étoffe, de deux petits morceaux supplemeil- 
taires. 1.a coutiire laterale, réunissaiii le dos 

G a ~ i  devant, s'arrête en X, laissant ces deux 
parties indépendantes l'une de l'autre dans 
le bas i partir de ce point. Pour ces différen- 
tes pièces, la vcriicaic est le sens du fil, àl'ex- 
c ç p i i o ~ ~  crpe~ldant de la pointe laterale joi- 
gnaiit le dos au  devaiit, pour laquelle le sens 
de l'étoffe se ti-ouve place horizontalement 
de gauche à droite. 

La figure iq représente le patron d'une 
mniiclre, l a  gaiiclic. 1 .e~  sept pihces du Iinut 
coiiiposçi~t I'iicri6re-bras, les trois du bas 

,, - c , c I'avaiit-bias. Le quart de cercie ACU est une 
pointe qui vienr s'intercaler dans la fente 

ACB de la grande pièce d'arrièi-e-bras uacée immédiatement en dessous. Les diffé- 
rentes pointes et morceaux qui consritueni l'arrière-bras sont rangés dans l'ordre 
où on doit les coudre les uns aux autres. Pour tous, la verticale est le sens du hl, 
exceptioii faite dit fiagrnent de gauclie D, de la pointe F, où le sens de l'étoffe est 
liorizoiital, et dii quart de cerclc ABC, dont le droit-fil est indiqué par la Hèche qui 
S'Y trouve figurée. Les trois pièces d'avant-bras doivent être, comme les précédentes, 
cousues telles qu'elles sont disposées sur notre dessin. 0 i i  joint ensuite par une cou- 
ture la ligne E H E de l'arrière-bras à la ligne G 1 G de l'avant-bras. 11 reste 
alors à fermer l'ensemble de la manche. A cet effet, on plie le tout suivant la 
ligne pointée C H 1 K, de manière que la ligne sinueuse D E G J de gauche 
vienne s'assembler à la ligne sinueuse D E G J de droite. En dernier lieu, on coud 

ces dcux lignea aeuleinent de D e n  L, les parties L E G J de ces lignes devent rester 
lit,,.es pour recevoir, celle de gauche vingt boutons sphbriques, celle de droite autant 
dc I>uuruiinibrcr. Ln gmndc uisiotte clt cori8riiiido pur lu ligttu D A U il du Iiuut da 
1'arriCre-braa Elle forme unc circonfdrcnce d'environ 1-03 qu'il a'ayit d'adapter 
l'entournure du Corps d u  pourpoint representi par la figure 13, en ayant soin que 
les points D A B de la manche viennent se joindre aux  oints D A B du corps 
du v6iement. 

Comme on peut le voir sur la figure 13, trente-quatre boutonniéres sont prau- 
qotes sur le bord du devant de gauche. Or  le devant de droite ne possède que 
ii-ente-deux boutons. Les dcux dernibrea boutonnihres du bas se trouvent par 
co~~~c!~uent "rides de leurs boutons, et I'ttat de I'dtoffe permet de conauter que 
ceux-ci n'ont jamais existe. La cause de cette anomalie provient sans doute de la 
large ceinture d'oriévrerie qu'il était d'usage de placer souvent tout en bas des riches 
\,êtcments de ce genre. 

Trentedeux boutons ferment donc le pourpoint de Charles de Blois. Ces 
boutons sont de deux sortes. Le premier bouton de l'encolure est plat, les quinze 
suivants sont spliériques, du modèle de ceux des manches (fig. 14), et 1's seize 
derniers redeviennent plats. Semblable disposition singulière ae remarque dans la 
cotte pourpointe du musie de Chartres, garnie d'un premier bouton plat à l'enco- 
lure, puis de onze noyaux sphhriques, et enfin de quinze boutons plats. Cette simi- 
litude est toute naturelle pour deux vêtemenis exicutés l'un apres l'autre dix ans 
seulement de distance. Quant à la raison de cette différence de boutons dans la 
même bot~lorinurc, c'est en vain que nous avons cherché à l'elucider avec certitude. 
Nous croyons cependant qu'il eût et6 incommode de descendre de cheval avec une 
ligiie dc boutons saillaiits sur I'abdomen,et que c'est pour cette cause qu'on les rem- 
plaçait par des plats. II nous semble egalement raisonnable de penser qu'un bouroti 
sphérique aurait gêne à l'encolure pour la mise du chaperon en gorge. 

Alors que la cotte d'armes du dauphin Charles est rembourrée plus fortement à 

la poitrine que dans ses autres parties, une seule epaisseur de bourre de soie garnit 
iinilormément le pourpoint de Charles de Uloia. Mais comme la coupe de ce dernier 
vêtement comporte un bombage de buste tres accentue, on est oblige d'admettre 
qu'il ne pouvait être revêtu que sur un premier pourpoint de dessous suffisamment 
étoffé par devant. Ce gippon de dessous n'&ait certainement qu'un derni-xrpr, sorte 
de gilet, s'arrêtant à la mille. En effet, le pourpoint de Charles de Blois se trouve 
inuni au dedans, tout autour de sa partie inférieure, de sept paires de cordons spé- 
ciaux, solidement cousues de place en place et destinées à attacher les chausses, ce 

qui excluait toute braconnière venant s'interposer entre celle du pourpoint et les 
chausses. 

Tandis que les  cottes de Charles V et du Prince Noir sont piquees verticale- 
ment comme la plupart des pourpoints à armer, la jaquette de Charles de Blois, 
vêtement civil, est piquée horizoiitalement. On y retrouve les trente-cinq milli- 
mètres d'espacement, entre chaque ligne de piqûres, de la cotte de Chartres. Comme 
dans tout pourpoint à grandes assiettes, les manches en sont egalement piquees par 
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Le pourlioiiit à graiides assiettes, dont une suite presque ininterrompue de 

tkmbignages kcrits ou ligures nous met même de constater la vogue centenaire, 
etait donc encore porte du temps de Jcïnne d'Arc. Une miriiiiture de 1427 ct des 
textes de 1491, cités dans nos notes precedentes, auraient sufli d'ailleurs h prouver 
cette assertion. Mais il ne s'en suit pas forcement que notre heroïne ait us+ de cette 
sorte de vêtement. 11 est même probable qu'au moins son premier gippon, celui 

qu'on lui corifectionria 
a Vaucouleurs au mois 
de fkvrier 1429, ne fut 
qu'un simple pourpoint 
de quatre quartiers, du 
modèle de celui dont 
nous avonsdonne le pa- 
tron dans la figure 1 1 .  

La complication des 
grandes assiettes pouvait 
depasser les talents d'un 
couturier de petite ville. 

Si I'on en croit le 
greffier de la Rochelle, 
ce gippon de Vaucou- 
leurs ktait noir, comme 

t le chaperon de même 
provenance ('1; ce qui 

'6. - ~ . r o n i t i ~ u ~ i ~ ~  du pouipoini. dann( i jvnor d'*rc i vaucouleur~ j~irinc~r). n'est pas surprenant ,  
étant donne, d'après les 

textes et les images, que cette teinte se trouvait celle de la plupart des pourpoints de 
cette +poque. 

Il fut d'usage, à la fin du quatorzième siècle, d'introduire dans le capitonnage 
des pourpoinu une quantité notable de certaine poudre dont il est difficile aujour- 
d'hui d'expliquer l'emploi. 11 est du reste de peu d'importance de savoir si cette 
coutume, attestte à plusieurs reprises dans les comptes du duc Louis d'Orleans(.), 
mais que les textes ulterieurs ne mentionnent plus, était ou non tombée en desuétude 
au temps de la Pucelle. 

Fournie par des apothicaires, cette poudre n'était peut-être, malgr6 son prix tres 
élevé, qu'un vulgaire insecticide, sa grande proportion d'une livre pour un seul 
pourpoint tendant à écarter l'hypothèse d'un parfum. 11 est encore possible qu'elle 

[il Rrar ihr.. i. IV, p. 316. 
( P I  1191. .- - J=l!in dr sligii)- .poiic=iw d.inoumn~ PS,;, ioni~i ir  C C  d.j.lun P ~ u ~ . ; ~  ibrorkr dr mai,. ~ i g n c u i  Ir dur dOdi."i I i  %ammi dr  qunnir Linu iouinoi,. Ln quoy b di, ,.ignaur lui riioii va", pour g".". li",., 

dr poudrc pur ).celui uigncuc r fiil prcndic raihic de lui pour mritrc rn qiutrr pourpoins de miin, l'un de utin *crincil 
in III  iu i r r i  de siiin noir qulc riii r.irr ri dccivru C Y C  riurair i dr ~ ~ u l i p i g ~ . , ~ ~  & L X T ~ ~ ~ ~ ~ X L S .  i eual. 
dr 1- Trrmoillc. San frire e a m r r s i r ~  E L Y X ~  dr pr i t .  M~,.. *da. chn, ,i61). 

< A  J~hin dc I i l i p y  %poiiquairi 4 livrez dc p o ~ d i r  mrrire u pusi pou?ioi d ~ u .  dir i X 1. Li lirie. llii., >/. <  US^^' p.. Ycrrin Paloz, uillrvr de ,.bu ci .siet dr ihrmhu du 6°C d.oi,bn< i Ju. Pouhi" iid..,i" du dur 
d'Orluas dz 4% i. teuino<r pour l x  il(." dr drui pourpoint. d. "ti' m o i  bi" dr  upi ioo  .I d. pouare. 1."" povr Ir dur. ,'i"irr 

PO"' Lou" dc Sinrrc= Mirisrhd dr r ~ n i r ;  ~ u i  son -au Ir 4 mari i191. . (Bibl. lui., sr. .olli. p. 106); 
~ U S L I . ~ C C  par JOO de salign; iporhioirc &-unai Pi* i j e a m  ~ ~ ~ l ~ i n  unon., du dur d.or,drni dr io iivrsa tournoii 

PO"' ' 1l"lll dr p0"d.c i io I. Ir zir.. pou. rorim Co < prvrpoiou dr utin "air qur Lrdit dur i rai, hi..; du << .",il ,395 .  . 
(ib2.i. 

se trouvât destinke à conjurer les maléfices aussi redoutes alors que frkquemment 
employls. Toujours est-il que si I'on poudra I'intirieur des pourpoints de notre 
It6roïne dans i'iitlentiott de Ica cl\armer, ce fut certainement h aon inau. i'lusicum dc 
ses rkoonses. au proces de Rouen, nous apprennent qu'elle meprisait les sortilèges ... . ~ ,- , 
et nous devons en conclure. 
qu'elle n'aurait pas moins de- 
daigne les operations magiques 
ayant pour but de les rendre . . 
inoffensifs. 

1.e rionon conserva le nom 
- - A .  

de pourpoint jusqu'au milieu 
du dix-septième siècle ('1. Acctte 
&poque, n'&tant plus depuis 
longtemps ni rembourre ni 
pourpointe, on i'appeia rJr1tr. 
Nous le posstdons encore au- 
iourd'hui sous la dknomina- '. tion, inauguree P la fin du 

rèiriie de Louis XV, de gilet('). - ~"~~~ ~ ~ 

Les mots gipc, gipon, ou jupt 
et jupon qui prevalurent, s'ap 
nliauèrent aussi à une cotte de 
1 ~ L~~ 

dessous, juste au corps comme 
' 

1,. - Can-ndrai, du wurpai., pr<c&dro<. 
le ~ipippon masculin, mais por- . . 
tee par les femmes. Sous Louis 
XIV, la partie superieure de ce vêtement ttait dite le corps de jupe.:Sa 'partie infé- 
rieure, de la taille vers les pieds, constituait le bas dejupe. On finit peu peu par 
appeler la premiére simplement le corps, et la seconde la jupe. Celle-ci, separée 

olus tard du corps. devint le i u ~ o n .  Et voilà comment un terme . . < ' 
qui en principe designait essentiellement un vêtement de bus- 
te, en est arrive A denommer une toute autre partie du cos- 
tume. L'ancien gippon du moyen âge se trouve donc être l'an- 
cêtre direct à la fois du gilet d'homme et du jupon féminin des 
temps modernes. 

Les figures 16, 17 et t8  représentent un essai de recans- 
titution du pourpoint noir, confectionne à Vaucouleurs pour 
la Pucelle au mois de fkvrier de I'annee ,429, en vue de 

son voyage à Chinon. 

$ 8 .  - R ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~  
Les patrons que nous offrons de ce vêtement sont etablis 

a. viv~io..  a la mesure d'une jeune fille de dix-sept ans, dont la stature est 
d'un metre cinquante-huit Nous aurons l'occasion, dans un cha- 

pitre ultérieur, de prouver, au moyen d'un document rigoureusement authentique, 
que telle devait être à peu près la taille de notre liberamice. 

(L\ &.i.huc,M~i. <s CSSI.. p. 516. 
( 2 )  Ibii.. p 119. 



La figure 16 montre les six parties de drap qui constituent i'dtoffe extérieure du 
côté gauche du pourpoint, à savoir les quatre morceaux du corps, celui du collet et 
celui de la manche. Si l'on compare ces six pieces aux pihcea correspondantes du 
pourpoint fait pour un homme reproduites dans la figure i i ,  on s'apercevra que la 
seule différence appréciable qui existe entre les deux vêtements consiste dans le 
nombre des paires d'œillets destinées à recevoir les aiguillettes des chausses. Alors 
que la braconniere du pourpoint d'homme comporte cinq paires d'millets sur 
chaque moitie de son pourtour, soit dix pour la totalité de ce pourtour, la bra- 
connière du pourpoint reconstitué dela Pucelle en possbde le double. L'acte d'accu- 
sation nous apprend en effet que les chausses de la sainte etaient reliées à son gippon 
par vinet ai~uillettes ('). - * 

Les six dessus de drap noir reproduits dans la figure 16 devront recouvrir autant 
de capitonnages d'ouate maintenus enue deux toiles par des piqûres. Nous savons 
que, de ces deux toiles, celle qui est destinée à ftre en contact avec le drap s'appelle 
contre-endroit el celle qui s'appliquera directement sur la chemise se nomme 
contre-envers. 

La figure 17 montre les matelassures du caté de leur contre-endroit. On y voit 
comment sont disposées les piqûres sur chacune d'elles. Toutes sont entiérement en 
roile, à I'erceplion d'une bande de drap noir n b c d qui borde le devant du cantre- 
endroit de la matelassi~re du corps. Cette bande de drap sera recouverte d'une 
bande de toile volante, en ce sens qu'elle ne tiendra à la matelassure que par une 
couture le long de la ligne b d.  Cette dernière bande servira de doublure à la partie 
correspondante du dessus du pourpoint et c'est dans cette partie ainsi doublée que 
seront percés les œillets de laçure, ceux-ci ne pouvant être pratiqués dans l'épais 
capitonnage du buste. Cette ingénieuse disposition naus a 6th  revélée par l'examen 
que nous avons pu faire de la cotte pourpointe de Charles V enfant, conservée au 
hZusée de Chartres. 

On remarquera que la matelassure du devant du buste est taillée sensiblement 
plus grande que son dessus correspondant représenté dans la figure 16. Voici la 
raison de cette particularité. Tandis que les autres matelassures ne renferment 
qu'une seule epaisseur d'ouate, le capitonnage de poitrine, dont la figure i 8  donne 
la disposition, est composé, ainsi que le montre cette figure, d'une diraine d'épais 
ieurs d'ouate superposées, allant en diminuant de grandeur et agencée de façon à 
nénager la place des seins. Les piqûres de ce fort capitonnage auront pour effet de 
a rétrécir et de l'amener à la mesure du dessus de drap correspondant (fig. 16) qui 
toit le recouvrir. 

Ajoutons qu'une troisième toile devra s'intercaler entre les matelassures du buste 
t leurs dessus de drap, cette troisième toile devenant ainsile véritableconue-endroit. 
Jous savons en effet que les statuts des pourpointiers exigeaient trois toiles pour le 
3rps d'un gippon, tandis que deux seulement ttaient jugées suffisantes pour ses 
ianches et sa braconnière. 

( '1  <... .."g.... '.a.ti'.i;c<e pipp... cum UL sguillctii ... 3. (Quiiharii. R<',i. t. I. p. <.o,. 

CHAUSSES 

Les chausses, devenues avec le temps le principal vêtement de jambes, eurent 
pour origine le calccur. Ce terme désignait chez les Romains une chaussure fermée, 
plus ou mainF montante, alors que celui de roh,  dont dérive notre mot roulier, 
s'appliquait ?t une simple sandale('). Du calcod gallo-romain vint la rnicia, sorte 
de chausson d'CtofFe qu'en fransais on nomma chum et dont la tige, de sibcle en 
siècle, monta de $us en plus haut sur la jambe jusqu'h parvenir au delà des cuisses à 
la fin du moyen âge. Elle atteignit même la taille au début de la Renaissance. 

D'une faSon générale, on peut dire que les calciæ, appelées aussi tibialia ou 
encore i a l i~e ( ' ) ,  d'abord mi-jambes, arrivent aux jarrets dans le courant du  
dixième siAclei'). On les voit ensuite, vers 1150, ayant dépassé les genoux(4), et sous 
le règne de saint Louis, montant déji jusqu7en haut de3 missesi'). Beaucoup de 
chausses arrêteront là leur croissance; d'autres continueront leur ascension. 

Au quinzième siècle, il y en avait de plusieurs sortes. Chnurirr ronde,, chamer à 
qi~crcex, chaurcr à ilrirrr, chouiicr roit~s, chourrrr à piulr rapportir coexistaient à l'époque 
de notre héroïne. Tous ces différents types se ramenaient h deux catkgories princi- 
pales,celles des chaurrrr vider dedans j~mbcr,c'est-&-dire séparees comme des bas, et celle 
des chnuiicj ploincr dedan, jnrnbes, c'est-i-dire join~es ensemble, la manièrede nos pan- 
calons. Les chausses rondes et les chausses à queues appartenaient à la catégorie des 
chausses vides dedans jambes. Quant aux chausses à étriers, à coins, à pieds 
rapportés, distinctions n'affectant que leur partie infbrieure, elles étaient indifférem- 
inerit vides ou dedans jambes. Les chausses se faisaient communément en 
drap de laine d'une &lasucité toute particulière. Quelques-unes furent confectionnées 
en toile. 

On conçoit que deux chausses dont le haut n'arrivait pas à toucher I'entre- 
jambes ne pouvaient être cousues l'une à I'autre. Mais quand vint lemoment où elles 
atteignirent le tronc, il fut possible de les réunir. II est difficile de fixer d'une façon 
précise la date de cette innoi.auon. Antoine de la Sale nous apprend qu'au tempo de 
Charles V, les chausses tu r'mtrrtrnoient ~ z i c ( ~ )  Elle est donc postérieure à 1380. 
Cinquante ans plus tard, l'acte d'accusation de la Pucelle lui reproche d'avoir usé 
de chausses jointes ensemble, caligir rimu1 junctir(7). Bien qu'il ne soit pas explicitement 

( I )  Ch. Vioccol, iiiil. dsi# riuimrb p. 9'. - A n i  Ri&. Dicl. <lu I i l k r d r o n ' u i d  FCy*i, p. 91. Ig*.  
1.) Qu~ILCRL. Hui. h cul.. p. 98, 99. -Voir p l u  b u t .  p. 8L. 68. 9 iI ,o. 
( l )  V O ~ I P ~ Y S  bail?_ p. S i . 6 ~  C L .  1 . d . 9 .  
(< /  vrr, iiia. - C.,hid* d. chiru<,. por"i,r O)..,, 

dr Ii KY dr dr*e. L1 C .-ma irr. 

( 5 )  Ycn i2<o. - Carnidde de Chirus, poruii sud. prrniicr pilier d. gaurhc. bec iolrrm. 
~ 9 5 0 .  - Bibi. n.i.. Cr. ig<igl, Cal. J "<clai - Vair plus but, p. 87, Cg. s i .  

( 6 )  165g. - L'WJr6#;f# 't tk"#mZ# drox$w dx p'ta ? L x  d# Said<<, ch. 8x, p. *5S. ,,, %,S.. - Q~illY,.,, w,,. Li 1. p. .IO. 
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< ~ u ~ ~ l i o i i  LIO ce gciiro <Io cliaiisacr iiailr 1 . 3  iexrcs aval,, 1491, on doit cepcodant 
admettre que leur apparition fut antérieure à 1404, où, pour la première fois, les 
statu- des chaussetiers mentionnent spécialement les chausses vuidci dcdmr jarnhc~(~1, 
c'est-à-dire sipardes, comme l'avaient ioujours été les cliausscs des treizi6mc ei 
quatorzième siècles. Cette mention en effet prouve implicitement l'existence d'autres 

chausses qui n'étaient pas rinidrr, mais ploina dcdcnr jnmlirr, 
c'cst-àdii'e réiiiiics ; l i a  moyeii d'uiie couture ti  par conis6- 
quent sans vide a l'entre-jambes. On peut donc placer vers 

i 1400 l'avènement de ce nouveau mode. 
L'usage des chausses jointes ensemble ne supplanta jamais 

complètement celui des chausses séparées. 
Ces dernières se subdivisaient e n  chaurru ronde, et en 

ch&rcr à quucr. 
Les chausses rondes, ainsi nommées parce que l'ourlet de 

leurs entrées circonscrivait exactement le haut de la cuisse, 
étaient les plus anciennes. Longtemps elles furent les seules 
connues, et, lorsqu'on e n  eut imaginé d'autres sortes, leur 
emploi persista, prin- 
cipalement chez les 
paysans O), qui lescon- 
servèrent très tard. 

'.-Ci""""""d" dr i<<,  DU temp de S"t 
Louis, u n e  l an iè re  

partantde la ceinture des braies maintenait 
la chausse tirée en s'attachant à un novrt r 

qui se trouvait cousu à l'ourlet de chaque 
chausse par deuanti'). Le nuurl était un bou- 
ton sphérique formé d'un noyau solide envelappL 
d'étoffe. Dans la suite, les cliausses ne se relièrent 
plus aux braies, mais au gippon. Des cordons fixés à 
l'intérieur de ce dernier vêtement retinrent dès lors 
les chausses percées d'millets pour les recevoir. Enfin 

r,- , ,rao,s ham3,craa, 
une troisième modification vint remplacer ces cardons par . C L C Y .  

des aiguillettes (41, passées dans les aillets des cliausses 
et llouées après avoir traversé d'autres aeiiieis pratiqués au bas du gippon. 

La figure i représente un soldat italien de 1qq7(~) ,  chaussé de chausses rondes,com- 
me on en portait déjà au  treizième siècle, avec cette différence toutefois qu'elles sont 
attaclites augippon,au lieu d'être reliées par une lanièreà laceinturedes braies, ainsi 
que le montre une sculpture d u  portail mkridional de la cathédrale de Chartres(*). 

1 x 1  ,604. - r Nul nc pourra hirr Liurr~s qui ro i~nr  ruid" drdcui jambe.. par lrlr . (ordal.. s ,O", c. IX. o. 3.) .  . .  ., 
( S I  I1~l .  - 014i1.. do .OY, ,. XIII. 138. 
13) Vrn i24u. - Ciihrdnb dr Chdrirci. paruil sud. pnmicc pilier dc $su.hr. fice ioicrnr. 

z s j o .  - 8ihl. -t., CC. I W ~ ,  ro~io, 3 verso, 54 Y-, (voar ku:, p. A, fig. 2x]. 
141 aiy8.  - nidna. dix .a", r. vlir. p. la i .  
151 ,467- - F.'o.~*, P r n l ~ o i i i i ~ u r  Vznnu'ii. c i o v  Bo:'rii. Ji,", muriii", Z i i  Cdwiii. 
( 4 )  Voir p l u  haut, p. >#S. 

~a Lgure a ollre la reconstitution du patron d 'une chauase ronde du quinrième 
siècle('). Cette chausse se trouve être à itrin, c'est-à-dire qu'elle se termine en sous- 
pied, laissant le talon et l'avant-pied A decouvert (Voir fig. 3). 

La verticale étant le sens du Fil, la position oblique de notre patron 
prouve que la chausse doit être taillée de biais. On exigeait en effet que 
les chaiirscs fussent ainsi coupées pour qu'elles cusscnt l e~ i r  maximum 

d'tlauticiiC('). 
AB était réuni à A' B' par une double couture('), i 

fi1 doiible(Q, et rabattue('), qui se plaçait tout du long de 
la jambe par derrière. CD, cousu C' D, formait un  
souspied qu'on appelait itrirr ou itriuiirc(6). O n  voit en E 
la paire d'ceilleu substituée au nouet des siècles précé- 
dents. 

1.a hgiire 3, extraite d'une peinture allemande de 
iq37('1, fera clairement comprendre ce qu'on entendait 
par l'étrier ou I'écrivière d'une chausse. O n  peut en effet 
considérer le sous-pied qui termine la chausse représentée 
dans ce dessin, soit comme un  étrier, soit comme une 

1. - Cbuiir mnd. 

l,# 
11 

a <,,, >,,, étrivière. Une chausse taillée suivant notre patron (fig. 2) 1 i donne exactement au pied qui  en est revêtu l'aspect de 1 1 
L 

celui de la figure 3 18). 4.- L T ~ C ~ C  

Lorsque, vers 1340, les élégants abandonnèrent la robe longue pour ~ r p o u c ~ o ~ n i  
dr ,364. 

adopter le costume court e t  étroit,ils ne tardèrent pas à reconnaître que les 
chausses tirées par une seule attache moulaient insuffisamment leurs jambes 

1,) c'cri iaj,,a,dr0irc ,". dan". i. patron. II rn wir d. mimr pav. Ir, pationi qui ,*inon,. 
i.1 ' , a <  - . E'ronuirni pour n t i e  P"" ("'il <.ch. vilk. &vr psiru dr rbl*.sri rn purru".  Ai hoai bibi, .  dr soi> 

qulr i ic i i  demi dr drap .... i O r d # i l .  *ri r u ,  I.  IX. p. 34 ) .  
S I S < .  - ~ U G  iou%ci cbU5scr  DillE' cr muiiui i o i ro i  dr baos biais. i [Ibii.. I .  XIII. p. i<) r Liidiriu ~ h i u s x ~  scroii 

dr bon, b i h ~ i i . .  . . ,nid.. p .  , 8 ) .  
5 %  Cr >,8L. - ,Ai*.. c. XX. 0. ,2,. LI . . . 

Piai c%iiis dc rcronrriiuiion dr iliauswr nomi 0°C i m r n < i  ronrlurr que I'ciaBc dr Izinc rmploy= pour cetir piru< du ra i i i inc  
d.rri< r<r. "" ii,ru dont b soiipirr,. iriuii I. ">il." r n i x  L i  .iddit< rr,itirr d. no, a n p i  .r,u.l. .iI'illiii'iti du j..- mad..,,i. 
Nous r w n r  dibard villr plusicuis prircs dr rhiuius dani diEcrrnl. draps doni Ii niinrcur ooui pzmiwit un. gaisniie d'.,rrn- 
r ib i l i i i  ~~ii i~i~i~. CI% diauiici. "nr loi, ~ ~ n f ~ r i i o o n < c r .  u son, i rouvir i  ~<i lbni . i  dr parmut. i a u l  au bai dr Ir j a n k  au il ~ . ~ i t  
i=liu Iiiiirr icop dr I~rgcur pou. b psrii$% du pird. CL Co ritului<. cnirc 1. picd rr Ir mOllcl guclyuci plis d'rBci d & ~ ~ r & b l c  qu'on 
n'.pri$oir p., oidin.iirmrni **o. Ir, rrpirirnuiion. d. p.rwion.g.i ..ru, dr chausu. que ooui orrr 3 prar".Yn lim.g.,i. 
Z"'~C,,"., unt  .ruipiC. gur p.in<. ou d..,i"i.. K.", "'sron. p. <prou*r 'C< inroo"cniro< Zr.< le j . ~ )  qui 1 dan"* dri 
LLYSIII parfditimcnt i ~ l l i ~ t ~  dins iouir Ikur ioogurur. Lr j<rwr c r i  donc ISiaUc qu. nous .on*iilonl i u i  ~ ~ i i u > n i ~ ~ ~  qui  
 SC"^.", en,;, dr ..roniiii".rdrr di."'.., du yuinzii,". liirl. i usid. & "0% pua,,,. a p a d r n t  L.."..',. d. nrurd,u. r,..iljn< 
de Ma>tstc%, >< an;r dc Londres, I c s  brswtrfs d'Ypres CC dc L k m ,  1- f is vsrl bru. dc b l o n t i v ~ l ~ ~ ~ c ~ ,  qum aocctx6  & t i u t ~ o ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ r  
"Y' p"'iculiii...,,, pour iruri rh.u,,r,. o'ziicign.irnc une <Iii".ili iumi.ni. qu'a L. r.odi"an d.irr rmp,oyri dl"< ,."c bi.i.. 
<mndir suc Ic jcrscy .oosrm mue ,mm exEusitiiiG dsxx -0. dm;, 61. L'imBc dci  'hiuiw du moyui <gr. cour ?o (mat plus 
iouplc sur nos drap*. rc ii0""iii doiir et.. moins (Ii'iiyu. qu. "or= je,=>.. 

il> iw1. - < N U I  nc rcodr rhaurwsi'lIi nr ioni covlvrl i drurrauiium ou rrpiiwi. [Or i i i l .  Ui iris. c, IX: p. J < ) .  
. ' S i  c i  118,  - r Nul nr puci vrndic chiurrrr iïIi or sont m w u u  i davbk rouimm ou brab(nri rnir iws  iBld., -. 

t. XIX. p. 5 9 , ) .  

(61 ,146. - lridy xsnhzni  puiwni rndrr r i  fiirr chluisani c i  ihsuurs dr drap  bons et iopvlr de i a v w  rouirun 
d< tout<. maiioni ... .i louidir dr hl d.*bl. rr i daobi. '.",turc. *io,i comma *on, .ro"<iumi et qu. miro. ut r [,*id.. 
t. XII, p. 88). 

lilxrlr. - < QG i0uI.i icsdkru c1mun.s wmni raaituu dc muiturcs.sur piin- de X I I d r o Y n  Uiumoii d.amrn&. [nid.. 
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devenue8 visiblea. Ort augmenu doiic le noinbrc dea cordons fixCa & la doublure 
des pourpoints. Ces cordons nont appelés crlulirr dans les anciens tcxtes(l). 

Sept estaches de 1364, nous ont &te heureusement conservées daris le 
de Charles de Blois(.). Chacune d'elles se compose d'une patte cousue i I1intCrieur de 
la bracooni4re et donnant naissance a deux cordons tisses circulairement en 
tuyaux se terminant en pointe. La figure 4 représente une de ces estaches qui 
atteignent une longueur d'environ vingt-trois centimètres patte comptise. Les 
chausses qu'on reliait au pourpoint precire ne possedaient pas de nouets. Sept paires 
d'œillets, correspondant aux sept estaches du vêtement, étaient pratiquées &ns 
l'ourlet de leurs entrees. Les cordons d'attache, après avoir traverse les millets des 
cliausses, se nouaient en dehors de celles-ci. Ils sont diuposça A I'inttrieur dc la bra- 
connl~re du pourpoirit de la façon suivante : un par devant sur chaque cuisse, un de 
chaque cdté, un sur chaque rein, et le septième en bas de la ligne médiane du dos, 
entre les deux prkcédentes. La présence de cette dernière estache, inexplicable avec 
des chausses rondes, prouve que les chausses de Charles de Blois étaient dejà du 
genre de celles, dites chaurrcr à queuu au quinzièine siècle et dont la vogue durera 
iusqu'à la fin du moyen âge. 

Une reconstitutiori de chausses à queue du  temps de Jeanne d'Air est donnbe par 
la figure 5. A B doit être cousu à A' B', puis le sous-pied comme precddemment. 

011 a pu remarquer, dans notre figure 2, que l'entrée de la chausse se trouve 
taillée suivant une ligne continue formée de deux légères courbes se raccordant en 
sens inverse. On voit qu'il n'en est pas de même pour la chausse à queue, dont le  
tour d'entree se compose de deux lignes concaves accolees, C E et EA', produisant 
nécessairement deux saillies angulaires, l'une par devant, en E, et l'autre par derrière, 
en C. Celle-cisenommera, au  quinzième siècle, lo qiicur. Du côté externec E, le pour- 
tour de I'entrbc s'incurve modérdinent, tandis que dit cdté interile, il s'abaisse en 
courbe E A' suffisainment concave pour ne pas gêner l'entre-jambes. Les differents 
statuts des Ordonnances royales qui nous ont éti conservés appellent de temps 
autre l'attention des chaussetiers sur ce dernier point('). Il ne fallait pas cependant 
que cette  réc caution fût exagérée(4). Les statuts les plus explicites ordonnent, sous 
peine d'amende ou de recouche, que la chausse soit d'environ deux doigts plus 
basse en dedans qu'en dehors de la cuisse. Nos patrons remplissent exactement cette 
condition. 

Les deux chausses qu'ils représentent sont à étriers, mais il va sans dire que 
chacune d'elles aurait pu être munie d'un pied tout en restant =onde au a queue. 

Dé~our\,ues de pieds, leur usage nécessitait des souliers fermés plus ou moins 
montants. 

Les sculptures d'environ 1230 quisymbolisent l'Hiver et le mois de Fbvrier au 

linriüil rlord do lu cniliCdrulo do Churrros noui fourtii~orit 108 deux plu1 ~ l l c i~ l i a  
r -  
eremples de chausses h Ctners existant i notre connaissance 

Les t t t ien des chausses se laissent apercevoir frCqucmment dans l'iconographie 
du auinzième siècle(,) et, si l'on s'en rapporte aux miniature8 reprCsenianc des per- ~ ~ ~~ ~ 

sonnages en train de se déchausser, les souliers n'dtaient 
A P  mise au'avec ce dernier genre de chausses. -- - - -~  

Le nombre der paires d'ceillets reparties autour de 
Vende  des chausses vides dedans jamb 
non seulement suivant que ces chausses se 
trouvaient rondes ou L queues, 
mais encore selon les dpoques. 

Le système d'attaches du pour- 
p i n t  de Charles de Blois nous a 
fait constater qu'en 1364, les gen- 
tilshommes avaient abandonne les 
cliausses rondes. Celles-ci furent de plus en plus de- 
laissees dans la suite, si bien qu'au quinzième siècle, 
on ne les voit guere portées que  par der paysans 
U n  ou deux cordons ferres d'aiguillettes retiennent 
alors chaque chausse ronde au gippon. A cet effet, 
une ou deux paires d'ceillets, remplaçant le nouet an- 
.;ennement ~ ~ i t e ,  sont pratiquees dans l'ourlet de l'en- '.- ?"'"" d' 'IV"'' '"'"'' -......- ~~~~ . . 
tree de la chausse. LI y en a toujours une par devant, 
comme l'a montre notre figure 2, et quelquefois une auue sur le côte exterile(') 

A leur tour, les chausses queues perdirent la faveur des hautes classes. Relé- 

gubes parmi les artisans et les campagnards au temps de Charles VII, elles ne.porte- 
ront plus dès lors les sept paires d'œillets que nous leur avons vues sous le règne de 
Charles V. Cette quantite d'attaches, qui offrait l'avantage de maintenir les chausses 
collantes et bien tirees, avait par contre l'inconvenient de gêner certains mouvements 
de flexion. C'est pourquoi, lorsque les chausses à queues tombèrent dans le domaine 
du peuple, on réduisit le nombre de leurs attaches à cinq. Chaque chausse eut donc, 
comme le font voir à la fois le patron donne par la figure 5 et le fragment de 
miniature que représente la figure 613), deux paires d'millets par devant et un ~eillet 
seulement par derrière à l'extremité de la queue(4l. Le cordon d'attache postérieur 
tenait à l'millet de queue de la chausse droite. Pour relier les deux chausses à la 
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paire d'ceillets pratiqitde au bas du doi t i t i  ~>oi~r~>oiiit,  uli parrai, I~~~~ des bouu di, 
col'dol~ l'aillai de 111 cliuiiaro droiis dans celui de la chausse gauche. L~~ deux 

'lueurs sa trouva:lt ainsi rdunies par la mèmeaiguillette, celle*i les ensuite ail 
pourpoint. B i e n q u e l e n o m b r e d ~ s a i t a c h ~ s d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Cléréduità cinq, la tension provoquee parl'attache gê,,,it 
encore dans des occupations qui exigeaient une certaine liberté 
de mouvements. Aussi les miniaturcs nous rcprdsciitatrt d,, l>Cp 

sonl~:laca cl:~tu~sCs de ciiiiussca queues en action de travail 
8 n0US les molltrent-ils toujours ayant dénoud 

de derrfere, L ~ ,  deux queues, detachdes et séparées, retombent 
alors sur les cuisses (lig. ? ) I l )  donnant a 
près l'apparence de la queue 
bifurquée d'un poisson 1%). C'est 
Pour cette raison que les chaui- 
Ses i queues s'appelaient, du 
temps de Rabelais, chouiicr à gucvt d~ mcr~,L,~sj. 

6.-  C L U < % ~  quiUr. Lorsque les deux queues étaient réunies svzldc ("<" ,655). 
et rattachées au gippon, elles recouvraient le 
bas des reins. La conformation des chaussesi 

queues permettait donc de maintenir 3 volonté cette partie du  
corps vêtue ou dévêtue. C'était un avantage qulelles passé- 

d a k t  sur les chausses rondes. Ces derni& 
i res en effeter, ne montant par au dela du 

haut des cuisses, laissaient continue~lemen~ 
seulement du brayer, ,. - ch au,,c, * qucss, 

1"" i 4 6 0 ) .  

Une pein ture  italienne, d'environ 
1450 ('1, 11ous apprend l'existence d'un troisième genre de 

chausses vides dedans jambes, tenant la fais des chausses 
rondes et des cliausses à queues. Ce genre intermédiaire 
prenait des chausses taillées comme les chausses à queues 
mais privées de ces appendices, de tel!e sorte qu'a yinsta: 
des chausses rondes, elles découvraient complètement le fond 

voilait pas toujours la présence d'une che- 

' J  L/ Le Patron, donné par la figure g, reproduit la jambe 
. - , droite d'une paire de chausses de cette 

qui nous parait ivlrr i< ia~.  avoir été spéciale i I'lmlie. AB 
à A, B., L~ ligne cE constitue la partie externe du pourtour de yentrée, 

la courbe EA' la partie interne. 0, =marquera que la contavite de 
dernière % üoUVe 

11) Vrrr ,t,i, i < b a  -ciiinc. - a.l, %.YI(L 
H**icl d'Eibnnr Chcr=iirr. ~ a r t y r r  dr uioqiiqu., ji M S ~ ~ ~ , ,  
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Add. Mi. i881o. h i .  vrno. 
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accentu6e que dana les deux chauases donc nous avons donne .-- -~ . - 
prCc6demment les patrons. cetic direrencc a pour résultat de faire monter ln clinusse moins I1aul 
; I~eiitre-jam~es qu*On ne lbcxigeai: en France('). Onvoit eii outre que la cllaune de 

notre figurr g comporte, à son angle 
p o r i t ~ ~ c i , r  C, une  paire d'<riiietr, alors 

que çliausse 1 queue iic posdde, au 
angle qu'un seul œillet (fig. 5). 

L~ raisoii en est que les chausses ita- 
liennes dont il est quesuon, entière- 
ment indépendantes i'une de l'autre, 
,, reliaient par derrière au gippon au 
moyen de deux attaches, une pour ch&- 
que chausse, tandis qu'une seule attache 
,,ostéricure rhunissait les deux queues 

d'une paire de chausses à queues. 
Les chausses vides dedans jambes 

etaient les seules qu'on pût auakr('). 
On dénommait ainsi l'opération qui 

9. - k M o  consistait descendre chaque chausse, &, ,iccdcmY', 

après l'avoir détachée du gippon, en 
l'enroulant sur elle-même jusqu'au 
dessous du genou, où elle formait alors un bourrelet saillant. 
Pour avaler la chausse A queue, on la retournait d'abord de 
façon en rabattre la queue sur le jarret. On procédait ensuite 

- ,,,,, ,.,,., P son enroulement. II en résultait un dbpassement de la queue 
'4 ' ' ) '  LOUE le bourrelet (tig. IO), trér visible dansles miniatures qui 

nous offrent des exemples de chausses à queues avaldes(') Quant i l'avalement de 
la chausse ronde, il s'effectuait en enroulant simplement celle-ci depuis le haut 
de la cuisse jusque sous le genou(<), comme I'a montre notre figure 3. 

La saillie du mollet sufhsait 3. maintenir en  lace le bourrelet ~ rodu i t  par I'en- 

. . 
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roulement de la chausse avalée. Cependant quelques images nous font voir des 
clinunnes de pnysriis coulisodes sous le griiouIh). Un cordon passant dans la coulisse 
faisait alon l'office de jarretière et rendait ainsi la position du bourrelet tout A 
fait stable. 

Les chausses vides dedans jambes, que nous venons d'examiner en détail sous les 

différentes formes qu'elles prtsentaient 
au temps de Charles VII, eurent une 
très longue durée. On peut même 
dire qu'elles ne disparurent jamais com- 
pletement si l'on veut bien reconnaître 
dans nos bas modernes les anciennes 
chausses rondes un peu diminuées. 

Nous aiions maintenant nous occu- 
per des chausses plainrr dcdenr jombcr, 

autrement dites jointe, mwmblc, qui 
durent prendre naissance dans les 
toutes dernières années dit quator- 

a. zième siècle. 
Avec le port des vêtements 

courts, les chausses séparées avaient 
un inconvénient que le chroni- 

U. - PZW" ~ ' Y , , c  ja,bc a. ci,,,,,, pi.;., id., ;..as. queur de Saint-Denis vers 
1370 en déplorant la duhonnrrtrti 

des habits inaugures trente ans auparavant. e Les uns avoient robes si courtes 
ne leur venoient que aux nasches (fesses), et quand ils se baissoient pour servir un 
seigneur, ils monstroient leurs braies et ce qui estoit dedens à ceux qui estoient 
derrière eux ~ 1 ~ ) .  Le chevalier de la Tour  Landty, qui écrivait en ,371, fait parler 
un évêque en termes analogues, mais plus osés, propos du costume écourté de ses 
contemporains13). Pour remédier à cette incorrection, que réprouvait l'austérité des 
moralistes, il fallait modifier les chausses ou rallonger les robes. C'est alors qu'on 
s'avisa de joindre l'une à l'autre par une couture les deux jambes d'une paire de 
chausses à queues. La figure i i  montre le patron d'une jambe droite de ce nouveau 
modèle, que du temps de Rabelais on appellera rhauiirr àplain/ondi(~l, ou chourjcr 
fonrln ('), par opposition aux chauirer à gi'riie1 dc mcrluz qui étaient vides dedans jambes 
et par conséquent sans fond. 

Pour exécuter la paire de chausses dont une moitié est ici représentde 
en coupe, le côté E' G' de la pièce E' F G' est d'abord cousu, dans cha- 
que chausse, à la ligne courbe E G. On ferme ensuite chaque jambe en réu- 
nissant A B à R B ' .  En dernier lieu,on joint les deuxjainhes l'une à l'autre en cou- 

"*nr la ligneCAGSF de Injambe droite A Io ligne corrcnpondantc do ln jumbcgauclir. 
On voit que la seule diff~rence essentielle existani entre ce patron et celui de la 

~ h m s s e  à aueue donne nar la fieure 5 consiste dans l'adjonction de la pièce ante- ..- --- - - " 
ripiire E' FG'. destinée à rdunir les deux jambes par devant en même temps qu'à . . .~~~  ~ 

recouvrir la poche des braiesCl. 
Lorsque, dans les dernières anndes du quinzième siécle, les chausses accentueront 

leur ascension vers la taille, cette piece antkrieure deviendra indépendante. Sa partie 
inférieure seule restera fixde à demeure à l'entre-jambes,tandis que sa partiesupd- 
rieur=, garnie d'une paire d'ailleü i chacune de ses extrdmités de droite et de 
gauche, se rattachera par des nreuds d'aiguillettes à deux paires d'millets pratiquées 
dans les chausses à un niveau sensiblement au dessous de celui des oeiUets de ceinture. 
On appellera cette pièce antérieure, devenue mobile, la braycI.1. Plus tard, on  lui 
donnera le nom de braguctlcl'). Rabelais, qui s'itend complaisamment sur les mérites 
de cet appendice, nous expose, avec la liberté de langage dont il est coutumier, les 
étranges conséquences qu'aurait eues, d'après lui, pour les religieux cordeliers 
l'usage des chausses separées qui ne comportaient pas de braguettes('). 

Pour bien aller, il fallait que les chausses fussent collantes et bien tirées. A cet 
effet, on les confectionnait sur mesure. Elles étaient alors dites choi~~rrr Joiti~rcii'). Les 
classes pauvres se contentaient de chausses moins ajustées. 

Toutes les chausses dont nous prisentons, dans ce chapitre, les patrons recons- 
titués sont taillées pour une conformation donnée. La coupe de ces vêtements 
variait necesrairement selon les individus. Elle devait être établie de telle sorte que 
la couture de cliaque jambe partageât également par le milieu La face postérieure da  
membre, depuis le talon jusqu'en haut de la cuisse. A partir de cet endroit, elle se 
dirigeait obliquement vers la couture qui réunissdit les deux chausses sur les reins ICI. 
II en fut ainsi pendant les trois premiers quarts du quinzième siècle. Lorsqu'ensuite 
les chausses parvinrenti la taille, la couture de chaque jambe,au lieu de rejoindre 
la ligne de réunion des deux chausses, se prolongea directementjusqu'à laceinture(>). 
La figure i2 explique cette différence qui exista entre les chausses foncées du 
moyen âge (A) et celles de la Renaissance (B). 

La raison de la disposition des coutures de ces dernières tenait à la nécessité de 
réduire la ceinture i la mesure de la taille, toujours plus etroite que le tour des 
hanches, a u  dessous desquelles s'arrêtaient les chausses du moyen âge. 
On remarquera en effet, sur notre dessin B, que les coutures de chaque 
jambe, arrivées dans la région lombaire, côtayent la couture médiane du fond en 
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se rapprochant de plus en plus de cellesi de fason à diminuer le tour de ceinture. 
I I  SC i.ctic«i~trc, piit.nii les iiii>iiiimetiis du  quinrikme aiCcle, un exemple de 

cliausses dont la couiiire de chaque jambe préseiiie une solution de coritinuité dii 
talon au bas du mollet. Cette fente, destinée à faciliter le passage du pied, se fermait 
au moyen de boutons, une fois ce passage effectué('). Un autre exemple se remarque 
au siécle suivant, dans une statue funéraire de la cathédrale de Badajoz(<), montan t  
u n  expédientdu même genre. Une fente s'y trouve pratiqu&, non plus dans la 

couture, mais en dedans du bas de la jambe, 
L 

B oii elle se Ferme par une agrafe. Ces deux 
exemples sont des exceptions. 

Les différentes chausses dont nous avons 
jusqu'ici donne les patrons (fig. 2, 5, <j et 
i 1) sont à pieds coupés, munies seulement 
de sous-pieds ou ètriers. II nous 
faut parler maintenant des chausses 
garnies de pieds qu'on appelait 

t,. - C O Y L Y ~ ~ I  P O ~ ~ . ~ ; C Y I . S  dy ~ ~ ~ ~ , , ~ ~ ~ ~ i ~ t ~ ~  C ~ U I U I I ~  à mou/lrr('). 11 est bien en- 
au XV. r i  2" XVI. ' i i~ l i i  

tendu, comme nous l'avons déjà 
dit, que la distinction eiltre chaus- 

ses séparées et chausses jointes ensemble était indépendante de l'agence- 
ment de leurs extrémités inférieui-es. Que les cliausses fussent rondes, i 
queues ou a plain rond, elles pouvaieiit être en même temps, soit à 
moufles, soit à pieds coupés. 

Les chausses a moufles se divisaient en rhaiiiitr à coin, et eri 
rhoiirrcr à pirdr rnpporl?~. 

Les coutures, permetraiit de discerner l'une ou l'au- 
i l .  - Clirullr tre de ces deux coupes, se trouvaient peu apparentes. Il s picd n p ~ u n r .  

est donc naturel que les artistes, ayant à représenter des 
jambes vêtues de chausses à moufles, se soient dispensés d'indiquer ces 
coutures qui ne pouvaient se voir que de trés près. Exceptioiinellement 
cependant, un dessin de Pisanello ( 4 1  nous montre une cliausse dont les 
coutures du pied sant visibles (fig. 13). C'est une chausse à ralon et 
avant-pied rapportes. Nous en retrouvons trois autres, de coupe identi- 

, , que, sans pieds il est vrai, mais prêtes à recevoir des talons et des avant- 
du ~ I Y O S  pieds, dans le blason des chaussetien de Bruxelles au quinzième siécle. 

dc% lhaur.ricn 
x La figure 14 reproduit l'une d'ellesl'l. 

IXYO .ie.b] La figure 15 donne la reconstitution d'un patron de chauire à pied, 
d'après les deux documents précédeiirs. 

Le pied se trouve taillé comme un soulier, en quatre pièces, une semelle A B, 
uiie empeigne, appelée auanl-pied, CDFEB', et deux quartiers de talon GA' CD et 
et G' A" EF, réunis à l'empeigne par les coutures DC et FE. GA' se coud à G' A" 

1.1 Vers 1410. - iiomn'c. Gzi. m e .  ct ,ad.. FR Angriiro, Jesui ,du; 
1,) vcrr iioo.-EEgir lombalc de don ~ n r r o i o  de Figucroi. u LLUI& dulroridzro posiidr un inoubgr di irllrrcuipiiir.. 
( 3 )  i 4 i l .  - Orlrnl. &r mir, I. XYLL, p. 161. 
($1  niil. MU,. 

(51 PZIk dc VLpc,  &<Lc'kz k t a r .  ru, lu Cod. i s> l s  cl m j h ' o ~ t t  d a  ct <ar!ar-!bu dc d&,,, Csnd, -E4,, % S .  

I,Ol~r iormer la couture du talon. La semelle AB eat eosuitc cousue aux quartieri et 
à l'empeigne(,). 11 ne reste plus, pour lermincr, qu'P joindre GDFG' du pied A 
GDPG' du Ibas de la jambe. 

11 arrivait, aux chausses ce qui se produit dans nos bas et dans nos cliaussetteî. 
Le bout du pied s'usait tandis que le reste de la 
chausse demeurait en bon Ctat. II était donc d'une 
économie bien comprise de renouveler, quand 
il  le fallait, les avant-pieds d'une paire de chaus- 
ses dont les iambes et les talons pouvaient encore 
servirl'l. 

Moins aisés à remplacer, les quar- 
tiers dcs talons devaient être soi- 

/ 
gneusement confectionn6s et ne pas 
se prolonger sur les c8tés au detri- 
ment des avant-pieds('), Tel était le 
eenre de chausses à moufles qui pa- " 
rait avoir et6 le plus usité. 

aux  hausses à coins, aucun document icono- 
grapliique ne les décèle et nous n'en connaitnons l'exis- 
ic i rce <lire par les textes si l'habit des carmkLi=s ne noas en  ,!,- ps,,on c,mu,,c 

avait conservé le modèle L pic* rrppn<.  

intact depuis i452. Ce type 
&it ceruinement plus ancien, car il n'a jamais 
dii être de règle, Ion de la fondation d'un 

ordre de religieuses, de les ";tir à 
la derniére m o d e  La figure 16 
donne le patron d'une chausse 
ronde, à coins, reconstituée d'a- 
près un bas de carmélite. Nous 
n'en sommes pas moins en pré- 
sence d'une chaurîe d'homme, 
ainsi' qu'en témoignent à la fois 

sa longueur et la paire d'aeillets pratiquée 

Une semelle ABDC est cousue au bas 

( 6 .  - Patron de rhiuzu mndr i roini 
un bar dr nrm(liu].  points D D' D" se trouvant réunis en uii 

seul, de f a ~ o n  A produire le profil F. La 
jambe se ferme ensuite en cousant ED' a E'D". Les parues teintees du patron 

:,) Gr quiircs piirri iuiroi iriuinrm~nc doubl&i. 
1,) ' i lo .  - .Clui qui Ir, iyplrri"~", li. p.rndmo, p.", mr<irr un.r.nt pird c" une .hl"$,. qur d.ur diniin. (ordi"". 

di, ,O". ,. II. p. 37.1. 
L,?n, - < Qu% !CS -t>wc$ CL ouvriers d d k t  me~<,cc  joutdmnt uklb [~'c%s-~.&c nc rZparcrmmt ics cbu!3c* umgecx 

du .irur **pl. qurigu. 1i.u n. ~ ~ d ~ i i  qur Cr mir. .t ". foumiro., d'au,ri ,or,. dr di.7 rj". d. ..l"l mrrn. 
ci,,,, ,.,out ics ~ h a u r ~ ~ c .  si cc n'csisiilrs ~ r i c t  pi- d a  chauru< qui rmai  d i  lrgirr prix. (lili.. t. XVII. p .  56,. 

,.y ,<a,. - < XYL n. povrrr mnirr au don d. I i  Chi",% a*"< dnp qur dudnp nium.. ou pzrril. ou r'ii " B 1  riiisi i ioii  
inriiicur sur ~ ~ d i ~ ~ l ~ ~  nr IiiriCu d. limer , ((lil.. t. IX. p. 14) .  

, & S I .  -' Nui or rntrm i rLuriii qui I'lr<irir & livzni ?ii dc ir c l izu i ic  . lliii.. 
1. xix. p. Ili]. 



indiquent des pièces de renfort qui doublent le talon et les parties antérieures de la 
scmclle ct de I'want-piçd. 

Les chausses à moufles étaient généralement munies de semelles de cuir souple. 
On les disait alors C~UUJICI  ~emclérr et elles ne comportaient pas de souliers. 

Les chausses semelées étaient fournies et même souvent taillées par les cordon- 
niers. Certains auteurs en ont condu qu'elles consistaient en des sortes de bottes 
molles entièrement faites de cuir. Des nombreures preuves qui rtduisent à néant 
cette assertion, nous nous contenterons de citer les deux suivantes. 

En 1352, le cordonnier Martin de Coussi taille, dans 2 out~rr d'ecorlallr piionrbuiir 
dc Broixillcr et a auncr e t  donil d'un ~ n a r l r i  lonc dr Broixallcr, tirant lur L coigtul, i lui 
fournies par le drapierJehan Perceval, plusieurs paires de chausses et les semelle pour 
le roi Jean et son frère, le duc Philippe d'Orléans('). 

En 1387, un tailleur, Jehan Des Molins, confectionne vingt-quatre paires de 
chausses pour messire Philippe de Bar, puis les donne à semeler à un cardonnier(~1. 

Ainsi, les chausses destinées à être semelées étaient taillées dans du drap, soit par 
les tailleurs, soit par les cordonniers, et toujours semelées par ceux-ci. Jamais donc 
les chausses semelies ne furent des chausses de cuir. 

Lorsqu'il s'agissait de préserver les pieds de l'humidité du sol, on adjoignait aux 
chausses semelées des galoches ou des patins h brides de cuir('). 

Les pieds des chausses suivaient naturellement les caprices que la mode imposait 
aux souliers. A l'époque de Jeanne d'Arc, le goût n'était plus aux poulaines(4, et, 
depuis une ving-taine d'années, les bouts arrondis, tels que nous les avons GgurCs 
dans nos précédentes reconstitutions, se mouvaient en faveur. Beaucoup de souliers 
cependant étaient demeurés pointus, mais les véritables poulaines ne furent rep~-ises 
qu'en 1445 pour être abandonnées définitivement sous le règne de Charles Vll l i ' ) .  

Indépendamment des chausses à éuiers et des chausses à moufles, il y eut des 
chausses qui ne possédaient ni pieds ni étriers. La plupart de ces dernières, fort peu 
usitées d'ailleurs, offraient l'aspect qu'eurent certains pantalons collants de la Restau- 
ration D'autres, aussilarges en bas qu'en haut de lajarnbe, ressemblaient beaucoup 
a nos pantalons modernes. L'iconographie ancienne nous en a conservé quelques 
exemples(l1. L'un de ceux-ci(? rappelle, par l'évasement du bas des chausses sur les 
souliers, les pantalons, dits àpirdi d'dlephant, qui furent adoptés par la jeunesse CIE- 
gante aux environs de ,875. 

A l'exception des chausses rondes, les chausses étaient toujours doublées dans 

l x \  Doiici-dixrs. Cblil b I'.irr<n>. a. R i .  . . " . ,  . 
1 9 )  Prosi. bi,r#l. i c i  du', L Raurb.. c. II.  i 1 8 , .  
:1) i l i l  - ./rli*ii dr Ssuiiiiir. rurduan8iirr. r q a i i  r 6 6. demi pour 3 5  pair=, dc w m i l n  rouiurr iii ihaurcr. r i  

9 5  prirr, dr g.loirli<r r rliiiiicicr d...o"b. I..d. chriir.~ .. 10. Pion. h " l " i l i i C i  di ld""  d i  Bi"rs"6ir.i. II.  "' Ciob:. 
1,) Poi~tu< ~ Y L  p r ~ B a $ c a V ~ ~  L.ncx<mi<l dei ci>iui<uin. LIr poulaini$ lu plu, exsgcrics sr porilrcnr de i Ibo  2 , (oo.  puis. 

beaucoup plus irid. pcndrnr fouir Ir duric du r h n r  dr Louii XI. 
151 . De na. ,c,xmp%. qaa,,d j'csiois jcunc. snvimn i.an arsl. lcs ~ ~ ~ c i i l c s  p... porroicol d u  ioulicrs i Ir poicinr, dn ralibri 

COU"" " ewroiic.. dcr riiapcmns z lonjucr guriir% ... . (kUelorn i .  Cainiosrmpi> di MruVr. t. II. 1. 1. cul. 190, * p .  Cl?. 
CI*,. nniai . .  t. I .  o. 
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hiSi - K . ,  lac.  i1.10. 61. 5 7  vciso. 
i I 9 0  - Bibi. dr ClornioorT.rnod. 53. fol. $11 *.rio 

121 Vczs >s>s. - BibL, na,. hz. ,398.  Col. 33.  
,460. - ,*d., C.~  ."<,. r-8 .\ 

( 8 ,  ".il 146.. - B i b i .  si ,  

- 135 - 
l eu r  sup6rieure. Lcur doublurc dcsccndait plus ou moins bas, sana jamais 
dépasser la moitik de la jambe. La toile Ctait gbnéralement ernployke A cette effet(*). 
L~ blowhd,  sorte de drap blanc, remplaçait souvent la toile(*). Les chauses noires 
du duc Philippe le Bon se trouvaient doublkes de drap égaiement noir, en 1455('). 
~ a n î  un compte de Gilles le Tailleur, argentier du duc de Bourbon, daté de 1448, 
il est question des chausses doublées de roullroufin d'Anglrkrr< (4). 

Une miniature d'un manuscrit de la Bibliothèque royale de Bru- 
xelles('), nous livre le secret de la façon ingenicuse donc les doublures de 
chausses étaient taillees Pleur extrémitt inférieure lorsqu'elles descendaient 
jusqu'aux mollets (hg. 17). AU lieu d'être coupé droit, le bas de la dou- 

blure se terminait en cinq grandes dents, d'environ sept 
centimètres de longueur. Cette disposition avait pour avan- 
rage de supprimer le relief qu'aurait occasionné d'une ma- 
nière Facheuse autour de la jambe I'kpaisseur d'une doublure 
taillée et cousue horizontalement en ligne droite. 

Bien que 1- points de couture retenant i la chausse 
les cinq dents de la doublure fussent pour ainsi dire invi- 
sibles extérieurement, ils devinrent parfois, dans la 
seconde moitié du quinzième siecle, le prktexte d'une 

,;. - ~ ~ ~ i z ~ ~ ~ ~ ~  dr ~hrvswr 
~ o u ~ ~ L ~ . .  

décoration originale. On les recouvrait d'un galon pro- 
duisant autour de la jambe une soutache en zigzag 

d'iin effet assez heureux i6). 
Nous n'avons pu découvrir comment s'amortissait la doublure quand elle n'en- 

veloppait que la cuisse. tl est possible qu'elle fût kgalement dentelée au dessus d u  
genou. Toujours est-il que notre figure 6 nous montre coupée droite une doublure 
ne couvrant que le séant. 

La figure 18 donne le patron d'une chausse à plain fond, garnie de ses doublures. 
Celles-ci sont indiquées sur notre dessin par les parties non teintées. 

1.2 doublure renforgait la chausse qui avait besoin d'une certaine solidité pour 
résister à la tension des attaches. Lorsque les chausses commencèrent à monter vers 
II taille, quelques chaussetiers se contentèrent de laisser le haut de la doublure a son 
ancien niveau. 11 en résultait, entre ce haut de doublure et celui de la chausse, une 
zone de drap non doublbe, réduite à sa seule bpaisseur, et par suite incapable de 
supporter saris risques la tension de l'attache de derrière, particulièrement en jeu 

0)  ~ 1 1 6 .  - D a u l  d'A%%, C)bi 1, 1Ur~ ia i i rY .  p. 9 8 , .  d l .  285. 891. 

, l g i .  - cliruiiu garoicr dr w;lr aumur d. ii ~u i i i r  pour Mg Ir dur dr Tourainr (Br#<. mu.. M d .  Lluri. 10691. 
,rg,. - . PO,. ..t,., dr 6- mii. d. R C ~  mr. . . . .  FW gr%, sur0ur dr 1i CUYX "o. douaia. d. p-inr dc rkusws 

YYI" \IF Ic duc d.Orli<nl. (4, qii 7 9  i. W. R r > ~ ~ l .  M. 53 v-, rp. G y .  Gbri. irtk~l., t. 1. p. 5 5 2 ) .  
i 4 G I  - . 1 p.ira dr giroic dc mille dc Halilnb drpuii Ir p o o u  jusrju'co hiut c i  2 p i r c i  garnici u d c n i c n i  

,>sur 1. <":>SC. [ A , c ~ .  nac., K. cv. 39, ru,. 5,). 
' 4 , ' .  - . O,,. fou*, .hrur," bb"~h., *'auCr. urlr qu. rom gznii,, dr roi,,e. ,cmor gsrnir, &ban". r i  prouffi- 

LAI.IC mille. bicn .x ,m&,smrnco% < u r p o i n ~ . . .  . (Oriinl. 1ii ri". c. XVII. p. 168). 
: l i  #?uo.  - C h a u ~ i c i d ' & ~ ~ b r ~ d ~ ~ b l ~ ~ ~ d ~  blinrliri pourk wmrz dr Ncrcri [Yioii. h r n t  d u  du8 1 %<., i. III. no 3 J l t ) .  
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1,9<. - Cl.ruirn bu,cn dr bl."~h.i (8,ii. Mu. .. *dd. rtiiri.. i,39/. 
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dans la plupart des mouvements d e  flexion. On remddiait d cet inconvknient au 
inoyeit d'une büiide de renfort, appelée l iurr,  reliant intkrieurement la doublure au 
haut dela chausse. Les aeillets de derrière se trouvaient alors pratiquès dans l'ourlet 
des chausses, doublé de l'extrémité des liuresil). 

Il  y eut des chausses fourrées('~,véritablespantouflesmontantes, auxquelles on don- 
riait le nom de lultii ('),ce dernier terme n'ayant jamais design6 au moyen àgc les cli~us- 

sures hautes tiges des cavaliers, denom- 
mées bottes à partir de la Renaissance. 

Nous avons vu, en 1364, les seigneurs 
attacher leurs chausses leurspourpoints à 
I'aide de sept paires de cordons solide- 
ment cousues à l'envers de ces derniers 
vêtements.Vingt ans plus tard, ces cordons 
sont remplacés, au moins chez quelques 
uns, par des lanières ferrees d'aiguillet- 

tes (4, necessitant le percement d'au- 
tant de paires d'aeilletn dans la 
braconnière d'un gippon. D'après 
un texte des Ordonnances royales, 
ce fut seulement dans les toutes 
dernières annkes du quatorzième 

.S. - P A . O ~  sunr ciiduirr douliler. siècle que les chaussetiers commen- 
cèrent à vendre aux gens du peu- 

ple des chausses garnies d'aiguillettes et priier d'allacliarl5~. 
LIien que l'aiguillette fût en principe uniquement le mince tuyau de métal conique 

i~u'on adaptait au bout d'un lacet de cuir ou de soie, on finit par donner le nom 
d'aiguillette arc lacet lui-même ferré à chacune de ses extrèmitts. Des lors ce qu'on 
appela communément uar oigiiillcltr se trouva être en realité un ensemble de deux 
aiguillettes reliées l'une à l'autre par le meme lacetl6). 

. . ,  ~, 
1 . - r LXX dos dr rouirci dr . (p. d. ~ ~ b ~ ~ d ~ .  LZJ ~r<,  i< &76.i ,. r, na 561). 
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b"'~" .'clt~.i~dirrni rui,cioi i i r u i u f i ~ m l i .  j i i l i i i icm.  Hu<. dr S=inlDnli, b u .  dri=iiri du riirpiu<.i.YL. p. Jt4). 
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14)  , 3 8 6 .  - S... v; doauinci ri'riguiii.iicr de damo d E ~ ~ ~ C X ~ ~ . . .  i i r r i , r r  IC, du ROY ,ci. dr mon. 
*cl%"cYr lc d i r  dr Thouraini ... EL pour rroir fcrrr Icr bous. d.brllr d'migcni dor... . . /Dou8i d.Aii?. ,Vauu. ,cc. i r i g l i ,  d ,  
i.ir~,"i'," P. ,h , i , .  ~ . ,  

:..,) l l y 9  - Chailes psr la grire dr Diru Roy dr Fiancc rr de Xrnmc. ru Prcra#i dr hiil au lirulrnanr : """' "C8V.L. J'l'.,.. Haidou. CruAcia Heiii iu, OLinrr Cauq"... &tirnnr I. Gu-. tiio, Burgr*in. ,ou, 'hr*,..riorr dr  Ii 
Y#I!c <di Priir,  ronrais rm rcsr. prriic. Kou8 ont Oii crposu co rompirignaor. que comma du trnip. dr p r < % ~ ~ r  ri depuis pou 
dc tcm,,~~ =n F, <l 3 0 s ~  ~ c c ~ ~ t u s m ~  par pIcub:enrs dc pcuplc dc sarair Chswsc, pour amchcc a A;gu;Uctm h"<crcs  ct ~ C T  
,'""cm'> ronimun e,x>.,, i. ""r inricnn~iiicni on "C souioi, ?., Ili.., m.;, iouf(iiaii kir. di."'..# un< prni i ,~.~ pour:r -, 'c, IL1~II~xI I1OYiI rrpdirnl i.idi. Chlvi..rirn ~ ~ . ~ ~ ~ ~ . m . ~ ~ ~  y.r. 
S"""C3, tes C&CC"C cc "CS* e,,, ,auCC% gar"!~' c, pcc'zcs <*~cI , c , ,  ai".; que i l t , ,  d< p.&", *CC- ",tu",<; ... . (O,d#"". AC, ,#", 

a .  "111. D. l o i , .  

Une iliguillettc de clinuucs, ferreri comprir, uvuir cnviroi: un pied, nuit treiiu. 
trois centimètres delongueur, chaqueferret ne depassant pas quatre centimètres. 

Dans L'ordre où l'on revêtait les diffèrentes pièces d u  costume, la chaussure, et 
par ce nom on entendait aussi bien les chausses que les souliers, la chaussure, disons- 
nous, ne se mettait qu'après avoir endossé le pourpoint. a Et le matin, lorsque vous 
vous Ibvercz, passez d'abord vqtrechernise et vos braies. Vous mettrez ensuite votre 
blanchet ou votre futaine('), puis vous affublerez votre chaperon; après ce sera le 
tour des chausses et des souliers, puis des robes qui complLtent l'habillement. Enfin 
ceignez vos courroies et lavez-vous les mains SI'). C'est ainsi qu'on pracedait à sa 
toilette au rrelième siècle. L'exptrience noua permet d'affirmer que le même ordre 
s'imposait pour les vêtements du quinzième. On le retrouve d'ailleiirs, avec la seule 
interversion du chaperon repwt.! après la robe, dans l'article douze de l'acte d'accu- 
sation du procès de Rouen,.où sont enumérés les habits dont l'usage fut reproche à 
la PuceIlel'). On pouvait en effet coiffer le chaperon indifféremment avant ou après 
la chaussure, et même une fois la robe vêtue, ainsi que l'indique L'acte precité. 

La précaution que nous avons eue de revêtir P maintes repriser nos reconstitutions 
de chaussures, pourpoints, robes et chaperons nous permet de parler du costume au 
temps de Jeanne d'Arc avec quelque expérience. Pour se chausser, nous avons pu 
constater que l'on y parvenait de la façon suivante. 

Ayant endosse le eippon, maisavant de le lacer, on devait s'asseoir afin d'introduire -.* 

d'abord lesjamhesdansles chausses préalablement munies deleunaiguillettes, puisles 
inieds dans les souliers. Ceux-ci etaient aussitôt bouclés. laces. aerafés ou boutonnés, . O  

car il en existait de plusieurs sortes, se fermant de différentes manières. II va sans 
dire que, lorsque les chausses étiient semelkes,elles ne comportaient pas de souliers. 

11 fallait ensuite se tenir debout pour nouer les aiguillettes après leur avoir lait 
rraverser les aeillets correspondants du gippon. Contrairement à ce qui se passait avec 
les ejtiichcr du quatorzième siècle, nouées forcément sous le gippon, les aiguillettes 
du quinzième s'attachaient non moins nécessairement à l'extdrieur de ce vêtement. 

Les trois aiguillettes postérieures(4 devaient être les premières nouees, en com- 
menGant par celle du milieu, puis les deux aiguillettes des côtés, et enfin celles du 
devant, sauf toutefois la mediane('). 

On laçait ensuite le gippon depuis le col jusqu'en bas, en ayant soin de reserver 
les deux derniers millets de la laçure pour l'aiguillette du milieu du devant, laquelle 
ne s'attachait qu'une fois le gippon 

11 n'y avait pas à s'occuper de la chemise lorsqu'eUe était suffisamment courte 
pour ne pouvoir entrer dans les chausser. Celles-ci recouvraient dors  directement 
les braies. Quand la chemise au contraire descendait au dessous de la ligne des 
eillets, a n  en repartissait l'excès de longueur dans les chausses en même remps 
qu'on nouait les aiguillettes. 

( i ,  O" donn.ii in'irn..m.ni r.r oomi . m i  pourpoinu. 1.i~ grninl.m.n< d. bl*"ih.i 0% d. lumin.. NO," vvaw tri 

.,,p*,.ir auui d0"bl." ou gippao.. 
1,) ~"i*..~l. ""l. *. #il.. p. ioo.  
( 3 )  Voir plu' but .  p. i6. 
,,) ceo. ,,.oo, a. .ipuiiieci.~ poii~e.urcs iodiyvr yui l  irgli id dr ch.uiiu ,i.i. lad. hi rhiulwi i qvcvrs du 

,"i.Y&,. <i.~l. n. pouid.icn< qu'uoruulr iiurh. pi. drmi ,~ .  g a i i r  s u i  .hr"<rr roo&.. rll" cm i l l ieni  ~ ~ p l i t r m c n r  pririri. 
( 5 ,  L<iig~i l lrIc~ du mlÿcu d" dC"i"l o. pauvrir .YI..c *O,  ,Y 'hl",Sc, Y&' /,d."j.I.IY. d.pYYnYer d. I. piic. In<- 

.amai, ru.. i i.~~.. ... *,,,,. i., ,i,.,., phi., rd.., ,.,a,. 
(6) CsigiiillrrY mZd~o.  du drvmi %mbic avoir dti iouvrni nrnplirir par f i i i r i o i i i  du 18-9 du purpoimi. 
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gippon. II &?dit mnl;tid dc ne Iiiracr niir i i r i  clicvsl uutretnenr qu'avec Ic accoitra d'iiii 
montoir, cay l'extrême flexion dc la jambe gauclie necessaire pour que, du  sol, le 
pied atteigne l'étrier se trouvait rendue difficile par la tension que produisaient sur  
les chausses les attaclics de IP région lombaire. Ccu iiicoiivéniezits disparurent i i ~ i  

cours d u  seirihme siècle, mais seulement lorsque les hauts de chausses desceiidireni 
aux genoux. Alors les bas de chausses devinrent entièrement indépendants des hauts 

de chausses, et, comme les chausses des femmes, ne furent plus 
maintenus A la jambe que par des jarretieres. 

Bien que les monuments nous montrent la généralité des cbaus- 
sesdii quirizième siècle reliées aux pourpoints par des aiguillettes, 
iioils d c c n u ~ r ~ ~ i s  dans l'ancien retable dix I'alnis dc justice, actuel- 
Iciiieiit ;ILI musLie du L O L I Y ~ C ,  "11 inode de joiiitioii de ;es deux sorrcs 
de véiemeiits tout a fait en dehors de  la règle ordinaire. U n  pour- 
?oint très court, tel qu'on en  portait vers 1475, date approximaiive 
de la peinture eii question, est muni de bouclettes à ardillons 
cousues au  bord de son pourtour inférieur. Ces boudcttes retien- 
nent les chausses par le moyen d'un nombre égal de pattes de cuir 
fixées a l'eiiti-ée de ces dernières et percées chacune de trois troiis 
permettant d'augmenter ou de diminuer 4 volonté la tension des 
attaches. " i .  - Chzriii. 

a hau5rr, Un autre mode, qui nous paraît avoir été encore plus exception- 
nel que le prérédenr, nous est rivélé par une miniature d'uii 

Quintc Citrct de la Bibliothèque de Genève(.), d'environ ,460. Des cordons, cou- 
sus aux cliausses, s'attacherit, non 4 un gippan, mais 4 une simple ceinture serrée 
:,la taille. 

Sigrialoiis eririri des cliausses se I>uuioniiarir au  pourpoint, d'après une image 
allemande de iqqg('). Ces chausses possédeiit par devant, en haut de  chaque cuisse, 
trois boutons qui correspondent a autant de boutonnières pratiquées dans le bas dit 
pourpoint. 

Les anciens tentes nous apprennerit qu'on usait de chausses spkciales pour I'équi- 
taiion. On  les appelait ~ h n i l i i ~ l  à chnioiichar('). II y avait aussi les choz~ire~ <i ho i i i n (4 ,  
c'est-à-dire à porter sous des houseaux. Pour empêcher ceux-ci de descendre sur la 
jambe, une aiguillette était parfois fixie à la chausse, assez haut sur le côté exteriie 
de chaque cuisse. On  nouait cette aiguillette après I'avoir introduite dans une p i r e  
d'millets située en haut de chaque houseau. La figure 21, tirée d'une tapisserie 
d'environ iqboi"), qui représente Jules César irecevant des ambassadeurs gaulois, 
montre une chaussede cette sorte. Le personnage auquel elle appartient n'est autre 
que l'écuyer de Césai-. A pied, tenant par la bride le cheval de son maître, c'est 

1,) F.. j 6 ,  rat.  , T ~ .  
!i) HciiirrAIiciic~k. I. IV. 26i. 
13) iiil. -B. I r o w  inuni .  /ri ,dursdr Bou.s.. i .  1. ,," 66". 

, 3 8 9 ,  - ji., ,bd., <. Zl, T Z q s .  
(41 T'cm 1>80. - lbram~sar2,CJran~ 

, 388 .  - B. P r o ~ l ,  luumi. dix dris dr &..s, t. II.  ,, o,~i). 
7390. - i d . .  lhid..  .,. i I . , .  

( 5 1  hr i ic .  hl"<rr bii<'ciii<j=. Tipi i ic i ics diir< nr jiilrr cri.,. L. rrrnr ~ ' O Y  13,"Ylrnl dciiin i.ouur dan, pii,ir dr">= dc ,a p,c",;;rc de <*< u,,,%,e, ?CS, 

fortititcmctitqu'iloo irouvcnvoiïdcn aoulicra su  lieu da ltouaenux. 1)siia uii inblcsu du 
miisCe d'Augsbourg, on  distingue nettement l'aiguillette d'attache sur un houseau 
recouvrant une chausse A houser('). Quoique ces deux exemples proviennent 
d'&poques postérieures A celle de notre héroïne, il nous semble probable que la dispo- 
,ition qu'ils révèlent devait exister avec les grands houseaux souples qu'on portait 
déjà depuis longtemps en 1429. Si nous ne I'avons pas découverte dans l'icono- 
graphie contemporaine de cette dernière date, cela tient i ce fait qu'avant 1460, les 
robes rnasculiiies les plus courtes cachaient ordinairement la majeure partie des 
cuisses. 

I.orsqu'oii chevauchait sans houseaux, le bas des chausses etait preservé du 
coi,iaci dcr Hancs du cheval par iine Iiourse d'étolfe('i ou de cuir(') qui recouvrait 
la selle. 

Des chausses de toile, ou de simples chaussons de même tissu, se mettaient 
parfois suus les chausses de  drap, principalement I'étUr). Les chaussons se trouvaieiit 
Gtre de la dimension de nos chaussettesi'). 

L'liiver, les personnes de complexion délicate remplaçaient la toile par du drap 
iblatic1G). En ,448, la damoiselle Ysabeau de Bourbon, qui était une personne 
d'ige, p r t a i t  des chausses de drap blanc sous des chausses de drap nair(7). 

Ilemarqinoiis à ce propos que les femmes usaient de chausses rondes, plus 
courtes que  celles des b ~ m m e i ( ~ ) ,  et qu'elles maintenaient à la jambe, sous le genou 
:iii moyen de jarretières(3), dont l'insigne de 1'Ordre anglais de la Jarretière nous a 
coiiscrvé un modèle. 

,, ,,,,. ,%,,). 
(2 )  jllil. - *.... uiir Iiaiiiic dr  rordoiiin r i ~ c v ~ ~ t d > ~ ~ ~  <hauircz... (U.. ,id.. t. 1,. ci .  11111 

141 .>ai,. - .... ij i"iiir dr  , in. de Rein i . . . .  pou. rairr pou, ki dir ,ri$nr"n (b roi r<  San i rerr. b d i <  
il, I"iii.iiiil r. l n o v i i n d r q .  &'o.*. 4Lu df 1'lrSI.t.. p- Cil). 

8 .  . . aiilmir ridcnyc 6x11 ruillic d< l i i i  I,ii. rluui<ri cluuuoiii pour mondii nigi ieur :Ic dur 

".,,m.',,.,,;. 2 ,,..CL.. ...az Iridiiri rhiu<.." (dr dnp ,i0i,) du..", h ,.mpi *'i<i<.... > [<,lu di C,Ik' ii, T.;li,"i. di,,, B*!i,l. l i i i f ~ t  
,J" , 'a ," , , ,  ,,>' ,ras. d i ,  ,O , , ,  , h g , ,  p. bu). 

(51 ,lai, - h i e r  deux .u~rc< dc , ~ i i ~ ,  on raiqr;, douii p.i<c3 d. ibuisoni [noiiii.d'~icq. ".u.. cyltr il P i r s i ~ ! r i i .  
,. , .~ ,,,*. v . . . . , .  ~ ,.,. 

"c.. , 4 7 0 .  - 8%). dt  c ~ m b r z i ,  7 0 ; .  FOI. 46 "crm. 
iiii ( la i . .  - n.iuri~~,cr.  ,wuu. cpiii d ,  r$.cni., p. l,i. 

> I l o .  - i~.",~. ,"uni. 2.1 i"', b *.,g., i. II.  n 36";.  
:,) , 4 4 8 .  -, .,, un. *"in. de bh". ,,ir. 'hiulu, r mrilrr dillo"br ,ri chrunri de noir d.<5". dite. pour mr<iiic 

<iiniui.riic ( Y i ~ b c ~ u  <ir Bourbon. rninit Iallr du dur Cliirlr~). o.plu U Ci&, li T'iilnr. dini Bdki. ibl. du Ca.niir dri 
Irr?,. iota,.. L S ~ Z ,  p. 69). 

Ir, U,, <obriuui, ~ " , . . i . ~  d<ri.naii t, Lmm., <ou, 1. <#".lu <i.",rn (L. cvror dr Sainl~Pdrj . .  Clai'. dr i-aiirnii' 

,,.. J,,,,,,,. 

>IOO. - .... po"rguiii. ri<."' dr I l u r  rol.r .iuri.. r*irr d . " ~  pirn dr yrrt i i< ,~< pour "i.dii. drlnr :Ylliiiiiiir 

d. illrii. d " l . r r , ~  d.Oririni] XYXY, ,. p.. .i >r.ii,x d l q r n i  d0.i. c'col ruirair : pour 'il, hlouy".. . 
i89 iniirdrnl pour XVI p.iii9 bcnni i lriir Ici.r UV'. d'ri8.nl dari. XXXYI ,. p. .. (Biit. 'lus.. Add. i h r i i . .  
,>CU, 

Vsrs , 9 5 0 .  - ah,. " at,, Fr. *CG, FOI. a *  0- va!< kWhs <La;c~n7cut, d ceetc m;abtur~, l., jzrrctjicc cmLs~mm,~t 13 

l"'"lii .ou. 1. 8Cii"". 
L4S5. - *... jn,,;;rc‘ d ' ~ ,  pour msd2me d,,<b<,= (Ma,$< *< c,i,cs, J * ~ ~ c , , c  <O,,O~"$, c,msitc<c8 a ,arme, < L  z 

W"d-3 B. IL. dc ~ ~ o ~ d ~ ,  Lzr dm' dc B m r ~ . ,  <. r11, an 6 7 8 9 ) .  
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Dans soir Dirliori~ioire di< molilicr, Viollet-Le Duc prétend, sans fournir d'ailleurs 

la moindre preuve à l'appui de son assertion, que les femmes des quatorzième et 
quinzième siècles portaientdes hauisdc.~liaussesindCpendammcntdeleursc1musses(~). 
Nous n'avons rencontré aucun document écrit ou ligure corroborant cette opinion 
de l'éminent architecte. L'iconographie réaliste du moyen âge nous montre des 
femmes dans lcr diIT.érc~ites plinses de leur toilctie, cn cliemise, en  cliausses, en cotte 
simple, eii robe, mais jamais vêtues de quoi que ce soit pouvant ressembler un haut- 
de-chausses. Le plus ancien texte qui mentionne ce vêtement, essentiellement 
masculin, lie remonte pas audelà de t4go('i, et nous ne l'apercevons guère dans les 
images avant le règne de Louis XII.  La lente ascension des chausses, au cours de 
quinze siècles, les ayant fdit enfin parvenir à la taille, il fut dèslors possible de rendre 
la partie de cet habillement couvrant le bassin indépendante de celle quirevêtait les 
jambes; d'où la division en haut et bar d6 chnwrrr. Les premiers h a u t d e i b a u s s i s  
r'arrê~èrent en haut des cuisses, ceux qui vinrent ensuite descendirent parfois 
jusqu'au dessous d\i genou. Du  temps d'Henri IV, on les appela lrouiicr, et plus 
tard ciilallc~. Ils sont l'origine de nos panialons, tandis que des bas de chausses pra- 
viennent les bas modernes. 

Il y eut au moyen âge des chausses tricotéerl'l, mais elles fiirent extrêmement 
lares, sans doute en raison de leur prix élevé(6i. Les grands seigneurs eux-mêmes 
n'en usaient qu'exceptionnellement. 

Maintes miniatures nous font voir des chausses qui paraissent être de toile ou 
du moins d'une étoffe grossière, le plus souvent écrue, de consistance analogue. 
Cette sorte de toile était peut-être le lrcilir ou le carncli>r, dont Jehan de Brie 
recommande l'usage aux bergers en i379('1. Car il est à noter que, dans les enlu- 
minures susdites, les personnages, porteurs de ce genre de chausses, sont toujours 
des paysans ou des pèlerins. Quel qu'il fût, toile ou camelin, le tissu en question 
n'avait pas l'élasticité du lainage. Les chausses rustiques qui s'en trouvaient confec- 
tionnées ne pouvaient donc mouler la jambe comme le faisaient les chausses en 
étoffe de laine. C'est pourquoi les images nous les montrent formant des plis, 

(1) DZf. d" ~ b . ,  t. IV, P. 4. - LC m*rqut3 dc L"hmr*c <o,"mcz ,a ,"<me <,,c"r da"% c!# J,~, , E l  du *,sJ,. At<, 
i o r r y ~ ' ~ ~  i r r i r .  p. 148  oui.< iu rcmmil porciirni der iburi.i ou c.I.~~,,, niti<hici r u  bai p., dr drrrav. 4,. 
gCaOY p z  der i""c'icrC~ . .  .. hl piiiiqur Yiolici-Lc Dur. ir r i m q i i i r  d-1.abaide nr prouus rrii.sliirmslion i = n i ~ r ; ~ i r ~ . d r ~ n ~ ~ i i ~  

iris p.ir ICT icLirs cc< im.igc,. CC nr rut il czi du ici dain., idopier.,ii ,,,, hrui~r.riiiiiirri. 
IPPL,. ..il',*., *."in" i"dirp.""bl. di"% h \i<irpro<iuiipir La s.,iugrd.. 

1") ,490. - S... dcmir sune C r u r l i i c  dc ncunnie  ... paui bi. uiig br< dc r l i l u c r  pour I'srirrlicr 3 ~ x i g  b " ~ I 1  de 
rn? prriin de sziin blrnr rr unne. b n d i r i  dr drap d'or raz iriiiir ,. (Aich. K. irg. , i ,  + rrrio, .,;. 

noii.cd'i\irq. inv.qu.nc n i  prrugr ruir.int d'un rompi. dr i l i > i  . Tiuil ."liii.S r i  &mi. toi,,. dr H0lll"d ... y<rui g.r,ii. 
sxx ~ S < ? C $  dc c h a ~ ~ w s  : Cc3 quaLrc dcp>ds Ik8c~m8 cm lhzmt, ct lks de~mx au#ccs ?.%ire* psuc Cd C ~ L ~ S C  S ~ U ! C ~ C O C  >,cm, C O ~ C I U C  a I ' c x ~ s ~  
tcnCc du 1h~utdeeh~u3~3 dks <CIIC <poquc I C P ~ C ~  dc rl,-~~z.. F. 1591. 11 c9t b:cm ccrtmim ccwnda,,c , , i ; t  ,,c ,'8zic, dan, cc ,cxLs, 
q18c dc la da*bLuzc des c h s u z ~ s ,  cc mul~cmcm~ dc leus 3>p>mr?m lha,~t c t  t h  dc <hau%=~. 

13) iIrG. - S... 1 fi. c l  driiii i Jcllsm dr Silin,, pour i1.r & kiour r "ilo. c i  di l lqucr  i Uiido%ir rn Chimpigiir r(urrrr 
c l ' n i i s r i s i r i u r ~  lhrguillr. pau~hl'~~~Ilrduihris~drBou~ogm~)ri~ovriuii icroiii.. 8. IPii>ri. i n u n i .  I r x d u i i d r  B o ~ r f . .  r .  I ,  1 ) 8 + .  

s q S 7 .  - c. . .  3 ~ a i c c v  de ~ 1 ~ ~ ~ ~ 6 ~ s  de 6 8 ~  czcdr)atc, ïaic8cs 2 I ' c ~ ~ u X ~ C ,  pour l c  &y, su prk  dc 8 1. p. La ,. 
("o"~c-d'Arcq, Na"?,., CP,,' d,  i'irf<a,., p. " 0 7 ) .  

'39". - r . . .  l pzirr, de 'li.ur.. ouuricr 1 I'iiguilk povr \il. (1. dur d i  Baurgagn.) .. ( 8 .  Prori. i""'",. di' du" I ,  
Bl"ib., I, il. n. i l icg, .  

- <... rii pliirr d. c~iruiici di hyiir. raitir. . i.nguriti.... . (,.il ii ~ . o i a  endint ,iih. p. 7g j .  
t3g9. - S... quaCr< pakc9 dc <l~.muzszs d'<scacLaW v c m ~ ~ l l c ,  Fsikcs t Y&guine pour lc duc d ' 0 r k s ~ .  (BU. na,., Cc. 

'"411.p. 19,) .  
'("o. - c . . .  unr pcirr dc rhiurxs hi= i higuilb povr Cliailci 61s /Chrrlrr d'Oriaoi) S. ( B k  Mus. Add. 

Ch,., ,?,., - -~~ ..,.,. 
(4)  1390. - I r  prix sune Prim dr c h i u r n  dr page. rii d n p  rrnniil. ~ i ~ i t  de %i S. iouinaii. slorr qu',inc de riiauisci " l i igu i lb  pour 1. dur dr Boiiigagnr roiioii 6 Fr. (B. I'io<i. Lent. dii i r i s  dc Ilmrs.. i. I I .  bis. 16.7 r i  i I r g ) .  
( 5 )  l J 7 g  - J. dr Ilri.. L< Lon *rsgr, ch. S. p. C g ,  sp Ci>. Clrii. .r i i ioi . .  r. 1. p. ( ~ f .  
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priricipalement au bas des jambes, oh elles étaient serrkea par les soul ier~(~i .  

Nous venons de passer en revue les diffirents modes qu'affectaient les chausses P 
I'époque de Jeanne d'Arc. 11 a'agit maintenant de reconnaltre parmi eux, B l'aide 
des textes contemporains, celui que la Pucelle avait adopté. 

Le grenier de la Rochelle declare qu'en arrivant i Chinon, clle avait c/tuusirr' 
<,larlii~ii.). Ce qui revient B dire qu'elle portait des cliausses d'homme. Les cliaussea 
masciiliiirs en effet s'appelaient chnurscr ulochk~, ou i ollorhrr('), par opposition aux 
clvausses de femme qui étaient simplement liées sous le genou par une jarretière. 

La C/iro,riyu< d u  Cordrlirrr témoigne que Jeanne avait cowliu ,jurlrr(~i, nous 
ainsi qu'elle usait de chausses collantes, faites sur mesure, dites alors 

c h a x ~ ~ z ~  Juili~~c~. 
L'article douze de l'acte d'accusation du procès de Rouen est sensiblement plus 

explicite. Sous-entendant que les femmes ont toujours porte des chausser courtes et 
séparées, il reproche à la Pucelle d'avoir préféré l'usage des chausses longues et 
jointes ensemble('). Nous retrouvons ce type dans les patrons donnés par nos 
ligul-es i i ,  15 et 18. Les jambes droites dont ces trois dessins reconstituent les 
coiipes, sont destinées à être cousues vers le haut à autant de jambes gauches inver- 
sement taillées. Elles appartiennent donc bien à la catégorie des chausses jointes 
ensemble, autrement dites chaurrcr à plain fond, ou plnina dedans jamher. 

1.1 cliausse de la figure i5 diffère des deux autres par son extrémitk inférieure. 
lille cst à moufle, tandis que les chausses des figures i i et i 8  sont à étriers, et l'his- 
toire ne nous dit pas lequel de ces deux genres avait la faveur de notre héroïne. On 
peut cependant supposer que les chausses i elle fournies par les habitants de 
Vaucouleurs pour son voyage en Touraine étaient à étriers du moment qu'elles 
devdeni se compléter de houseaux(6). 11 est possible également qu'en leur qualit6 de 
rliüusses à houser, elles eussent éte munies de l'aiguillette que nouî avons vue fixée 
sur la cuisse de la chausse représentée dans notre figure 11, et dont le rôle consisrair 
a inainteiiir les houseaux dans toute leur longueur. 

L'iicre d'accusation nous dit encore que les chausses de Jeanne d'Arc se reliaient à 
srni gippoii au moyen de vingt aiguillettes(,). Cette d'attaches éiair tout à 
E i i r  aiiormale, les chausses les mieux tirées ne possédant jamais, d'après les images 
du quinzième siècle, plus de dix paires d'millets reparries comme l'indiquent les trois 

[ z )  Vvr3 5 4 ~ 5 .  - r~bL. dc I'Arsed, 6.6 .  Cdiov > J  verso, ~ 4 3 .  
-1~0. - Uibl. -i., Ir. i z l g l .  loi. 106 verso. 

8 ,  ,g. - S%L. ~ A v d h m ,  misscl d d ,  raacl>cur ~ o ; ~ T o ~ ~ c u ~  fi8urmt dams jc czlcm~d?kr. 
Ver' 84 '7 .  - ",bl. ".,., tri. i i i h .  ce,. BO. 

> 4 > 0 .  - Brir. Mu$., Add. M S ,  3 5 3 ~ ~ .  101, 43 vccw. 
- n.bi. &C i.~,t,~~h., XXYII. sol. 118  v.rsoi XXVIII. ralias 1x9. 11s rrrso. 354.  

"r,, l a > ; .  - B,b,. -,,, Cr. 23g. h l .  ,,, vcc,o. 
# < + O .  - M<".c, dt  TU,,., PscL,, .go*,  CO,. 7. "C,,~. 

,,sr. - niLi. d. chauinoni. i(rmiirc di M,,. ,= piri;.. folios + rcno, i l n  vrrsu. 3.8.  
II) i < n i u l l b i r . ,  r. LY, p. 116. 
13) <Y",I I IYI l"nhrmc b d i  du girmrr dr Ir Ro<br,lr  di^", yiir Bludi,rouri fi< i'i.. i Jan".. rnirr aum. rrir- 

"""t.. drid."i'ri r /Vi"Ci dr Yi""U. C'rm. di (i Puf!,~. p. r,s,. 
111 IL.". ruior.. i. XIX.a. 1.. . ,  . .  
' . a.. 3 ,m., ,.,. ' ,., .Y , (  .. . . <-.,.c,., r.,.,. ,. i .  , .. 

.c... ."'<.<.< ,,.. <',>," '  '."< v,..,.b'.'. ".'"<."' I. < . . ' " . " c l r . i . u . . r i i  c .  i .  i. ..- 
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~ ~ L T Q I L Y  prCcitCs. Nullc part, ituiar ti'i~voiia reitcuiitrC uji arul exeml~lc de cl,auaaea 
relitcs au pourpoint par vingt aiguillettes. Ce nombre inuuitt d'attaches constitue le 
seul dérail de toilette qui faisait différer le costume de la Pucelle de celui des hommes 
de son temps. On comprend la raison qui avait fait adopter une telle disposition par 
notre euerrikre. 

Dans lcurs témoignages au procès de réhabilitation, Jean de Metz et Bertrand 
de Poulengy déclarent que pendant les onze jours qu'ils mirent à franchir la 
distance de Vaucouleurs à Chinon pour mener Jeanne au dauphin, celle-ci dormait 
chaque nuit auprès d'eux, envelopphe dans une couverture, gardant son  ippon et 
ses cliausses bien atta~hhes(~1. 

Le 28 mars 1431, au château de Rouen, lorsque l'accusation reproche à La 
Pucelle d'avoir, contre toute bienséance. vécu avec des hommes, celle-ci répond i 
l'évêque Cauchon, qui lui demande ce qu'elle a i  dire à ce sujet, guc ion gouurrnrmrtit 
r'e~toit d'omrne~; mair quant au logeyr rt giit, k plu1 iouucnt auoit unr frmmc mec dir .  Et 
quartd rile ertoit ~IlgUtrre, elkgeroit rieilut et arma,  La ou el16 ? i l  povoil TCCOUVIET de fcrninrr('1. 
Nous considérons d'ailleurs coinme ayant dté impossible à notre héroïne de nouer 
elle-même les vingt aiguillertes de ses chausses. L'aide d'une femme lui était doiic 
indispensable routes les fois que, s'étant déchaussée pour la nuit, il lui fallait le 
lendemain rattacher ses chausses à son gippon. 

Le grefiicr de la Roclielle, qui donne quelques précieuses indications sur la cou- 
leur du costume deJeanne lorsqu'elle se présenta devant Charles VI1, omet de iious 
renseigner sur celle de ses cliausres. II nous apprend seulement que sa robe était 
grise, soi1 pourpoint ct son cliaperon noirs. Le silence de cet auteur à I'dgard de la 
nuance des cliausses de la Pucelle tend à signiiier que celle-ci entra dans la grande 
salle de Chinon, hottée de ses houseaux. Avec une robe descendant aux genoux, 
comme les hommes en portaient à retre époque, ses chausses se trouvaient dès lors 
forcément invisibles. 

Bien que l'iconographie ancienne témoigne, pendant tout le cours d u  moyen âge, 
d'une grande variété dans la couleur des chausses, l'examen attentif des miniatures, 
aussi bien que celui des comptes et des inventaires contemporains, permet de 
constater que certaines teintes ont prédominé suivant les époques dans l'habillement 
des jambes. C'est ainsi qu'on peut citer les chausses noires comme ayant été très 
souvent les plus usitées, notamment au temps de Jeanne d'Arc, où les chausses ver- 
meilles leur faisaient cependant une strieuse concurrence. Venaient ensuite alors, 
par rang de faveur, les blanches, puis plus rarement les grises, les vertes, les roses, 
les violettes et les bleues. 

Le seul texte mentionnant la couleur de chausses qu'aurait portées la Pucelle est 
un passage du Journal d'un bourgeoir de Parir qui décrit de la façon suivante une des 
mises qu'elle aurait adoptées a l'apogée de sa mission : x Item,ptuiiriirr foy opvin, ic 
prrcieux 1airemr7~t dr l'autel touttr ormit, VLILur m gili~t d.hornmt, l t ~  C ~ N I U ~ Z  ~ o n d i i ,  chaperon 
dicliiquct8, gipppon, chauiio vermeiilcs ofachéer i forion agiiilletlo(') ... B Le vermeil était la 

( ~ 1  -.. SU. .ppooo rc r i~ i~ i r  n8imri, inbu- ... ,. (nrpoiiiiun de 1-0 dr  u.ti, ip. kair~rii~. P , ~ ~ . . .  <. II, p. 438). 
S... 'p.= -mcm indiiu iuo lo i i i r .  iigulli. cl 6rrn.u.. .. (D<polirion dr Bccrriiid dc Poulrngy.rp. &~~ihrnr. Rsrn. 

i. 11. p. "7).  

( 2 )  k";'llcr-r, ?,*'c', L. 1, P .  293. sg,. 
13)  ~ u k h ~ c z ~ ,  Pr=<,, t. IV, p. '>o. 

i>uiii>ce rouge vermillori 116s uaitdc pour veiir Ici jainbcx dçpuir la liri du quator- 
&me sikcle. Les chausses de Vaucouleurs furenr vraisemblablement de teinte 
plus sobre. 

Nous donnons, dans la figure 21, le patron d'une chausse étrier telle que 

durent être ces cl~ausscs de Vaucouleuts portees Par Jeatlne MUS ses I L O U S ~ ~ U X  
Pendant son voyage à Chinon. On y constatera la présence der dix paires d'œillets 
m u r  une chausse, soit vingt pour les deux chausses, - - 
qui correspondent aux vingt paires d'millets du pour- 
point représente dans la figure 16 du clidpitre du 
Gippon. . . 

Notre cliausse esl accompagnke d u  de- // vant de l'entre-jambes, naturellement diffé- 
rent de celui des chausses masculines. Au 
lieu d'être composé, comme ce dernier, de 
ileux morceaux formant poche, il consiste 
roiit simplement en une seule pikce trian- 
gulaire. 

Tel est le résumé, aussi bref que possi- 
ble, terminé de tout de ce certain que nous sur croyons les cirausses avoir dé- dia ' z , . - ~ ~ c  q, CO,,,, ; , u , ~ o ~  t CO mt- ,,CC rxau,~ dc ~ S " ~ , ~ < A ~ , .  

moyen âge. On y pourra remarquer les di- 
vergences qui nous séparent des auteurs ayant traite avant nous la même question. 

Tous ont plus au moins donné indiffhremment au même vêtement dejambes les 
noms de braies au de chausses. Nous pensons avoir clairement démontre au cha- 
pitre des braies qu'une telle confusion est iiiadmissible. 

Gay ('1 pretend que la division des chausses en hauts et bas de chausses remonte a 
l'époque car lo~in~ienne ,  et nous avons vu que cette combinaison n'apparaît, ni dans 
les textes ni dans les images, avant l'année iqgo. 

Par une inadvertance inexplicable, Raciiiet donne constamment le nom de haut 
de chausses aux chausses des quatorrikme et quinzième sikcle. 

D'après Gay, les chausses auraient &te la porlic d u  corlunir marcutin rouvrant k corps 
ilr la ceintzrrt aux pirdi. Nous n'avons pu découvrir le moindre exemple iconogra- 
phique de chausses atteignant la ceinture avant I'kpoque de la Renaissance. 
S'appuyant sur un texte mal compris, où il traduit ?a tort le mot noircl par nœud, le 
même auteur assure que, dans la seconde moitie du quatorzikme siècle, les chausses 
furent i c r r h  à la taillcpar un m u d ( ? ) .  L'étude desimages contemporaines et l'examen 
du pourpoint de Charles de Blois contredisent cette assertion. 

Erihn nulle part, en quinze anndes d'iiivestigations à travers l'iconographie du 
moyen âge, nous n'avons aperç" la corde qui, au dire de l'allemand Hottenroth('1, 
attachait les chausses autour de la taille de ses compatriotes du quatorzième siècle, er  

pas davantage, ne s'est offerte à nos regards la pctitc jupc bou~aii tr  d'où sortaient les 
cuisses de nos aiicêtres de la même époque selon l'affirmation d'Ary Renan('). 



R O B E  

Le terme de robr évoque de nos jours l'idée d'un long vêtement. II en était tout 
autrement au moyen âge, ou ce mot passa successivement par des acceptions 
différentes. 

A l'origine, le mot robe désigne, non pas un vêtement, mais I'ensemble des 
meubles, effets et objets particuliers d'un individu. 11 arrive ensuite à ne plus 
exprimer que la totalité des habits d'un même possesseur, ayant dès lors la signi& 
cation qu'il a conselvke jusqu'à nous dans l'expression actuelle de garde-robe. Au 
quatorzième siède, il se spécialise davantage en s'appliquant presque exclusivement à 
un ensemble de divers vêtements, taus taillb dans une même étoffe. Ces vêtements 
qui composaient une robe s'appelaient des gamamrnll. Les robes étaient dites à iroir, 
guolrr, ci%?, l ix  garncmantr. 

La robr a troi! garnementr comprenait une col* ~inzple, nommke aussi petitr col*, 
un ru7cot clor et un manteau, hourrc on ~lochc(ll. 

Au ~urcot  cloi s'ajoutait le ~urrot  oiiwrl dans la robe a quatre gornemrntr('). 
La robc à cinq garnmmli  possédait en plus la gumochc, sorte de manteau('). 
La robc à ~ i x  ganirmmb ne figurait, d'après ler textes, que dans le costume des 

roisi&). Elle se composait de la cotir iimplc, du rrirmi clor, du rurcut auurrl, de la houut('), 
de la gornnctu et du montcl U parer. 

II semble bien qu'on ne dût revêtir à la fois que deux ou trois des garnements 
d'une robe, la cotte simple, un des deux surcos et, à I'occasion, un des manteaux. 
Un ancien texte mentionne, il est vrai, qu'au sacre de Charles V, qui eut lieu le 
i g  mai de l'année 1364, le duc de Bourgogne etair habillé d'unr bnguc robe d'écarlolr 
zirrrnrillr de5 {arnrmmli @). On conviendra cependant qu'il est difficile d'admettre la 
superposition de deux surcots, recouverts eux-mêmes de deux amples manteaux 
fourrés, sur une seule personne dans la belle saison et nous croyons devoir 
comprendre le texte précité de la façon suivante. La présence de la garnache, partie 
essentielle de toute robe à cinq garnements, indiquait que cinq vêtements avaient été 

1.1 . s ia .  - D0u.c d ' ~ r e q ,  NNV. <Pm i< i'iranr., p. ,,. 
isrs .  - I d .  cpiu 4' l'",~'.,.. ,. z.3. PI,. 
> S % , .  - Id. N*"". ' , t e ' d r r " r ~ d . ,  p. L<,, >'5. 
~ 3 8 r  - Prwi .  hunl. d i r i r i  ds k t . ,  f. il. o. 518s. 

Iq x3<r. - Douii-d'Airq. Niru. glu dr i'drtcu.. p. i,. 

8386.87. - l d .  IbY.,p. i e i - i86 .  
$189. - Prosi. lautal. Y du> il Borrg.. r. I I ,  o. 3x81. 

(1) Dau*5d'Accq, Nm. e t d l  k l'd~cmt., p. > z ? ,  xz8. 
(4) i186. - 11. DY.. p. i - 3 .  1.6. 

~ 3 s ~ .  - i d .  »z., p. 141..86. - rd. .  c#m d~ nrcnl . ,  p. >,a. 
( 5 ,  A* .si scmblc avoir 6,; p~ , t i<" l~ec<~c"t  .e=rv< ,c porc a< 2s ho",=, 
(6) Proir, h e r i i .  i i r  d- di Ba'., t. I. n 40s. 
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tailles pour la robe, maia ne signifiait pas quc cc. cinq vbtcments fuasent cmployes 
sirnultaniment. 11 est donc probable que, sous sa garnache, le duc Philippe n'-!tait 
revêtu que d'un surcot par dessus sa cotte simple. 

L u  robes garnements constituaient l'ancien mdtume long, usité couramment 
jusque vers ,340, epoque laquelle certains $legants imaginèrent de paraître en 
pbl ic  seulement vêtus d'un doubkt et sans surcot. 

On appelait doubkt un vêtement de dessous qui se mettait imrnidiatemcnt aur la 
ctiemise. Fait de. roile en double, commc son nom findique, il etait piqui et plus ou 
moins rembourre de coton. D'aprbs les statuts de ,313, sa longueur ne devait pas 
excéder unc drmi autx cl un dmi guarbrr, soit environ soixante-douze centimbtres. 
Porté apparent et recouvert de drap de laine ou de soie, il fut l'origine du 
costum: court. 

Cette innovation n'obtint pas tout d'abord l u  suffrages de la majorité. Compa- 
rable à celle qui, de nos jours, consisterait à se présenter dans le monde en manches 
de chemise, elle scandalisa les personnes austèrea. 6 Philippe de Valois ne voulut de 
l'habit court ni pour lui ni pour les membres de sa famille. Ce prince, au commen- 
cement de son règne, a ~ i t  kté admonesté par le pape Jean XXIl  au sujet de sa 
Façon de s'habiller, qui contrastait d'une manière choquante avec la tenue majes- 
tueuse observée par ses prédecesseurs. Il comprit la valeur de cette remontrance, et 
s'imposa dès lors le costume qu'avaient porte Philippe le Bel et ses fils(,). » 

La mode des habits courts n'en continua pas moins se propager de plus en 
plus, et, àla fin du siède, les robes à garnemenïi n'étaient plus revêtues 
que par les princes dans les grandes cdrémonies. Aussi les appela-t-on hnbilr royaux. 

Le costume court nécessita une modification des chausses qui eut sa répercussion 
sur le doublet. 

Avec l'habit long, les anciennes chausses rondes du temps de saint Louis, 
véritables bas qui se reliaient à la ceinture des braies par un seul cordon(+), purent 
continuer à être de mise('). Il en fut autrement avec l'habitcourt. Celuiii décou- 
vrmnt la jambe, on voulut avoir des chausses mieux tirées que ne poumient l'être les 
chausses rondes à une seule attache. En outre, les chausses rondes, sous le doublet, 
avaient l'inconvénient, dans certains mouvements de flexion, de laisser apercevoir le 
séant seulement recouvert des braies(<). C'est pourquoi l'on imagina des chausses 
plus montantes de façon A pouvoir les attacher au doublet par derrière et sur les 
côtés aussi bien que par devant. Ce furent les chnvix~ i quus('). 

A cet effet, le doublet fut muni intérieurement ~ ' C I ~ B E ~ L I  destinées a retenir les 
chausses (6). Rembourre et pourpointé, on l'appela indiffkremment doublet, pour- 
point, gippon, jaque ou jaquette, ainsi que nous hvonsvu au chapitre du Gippon. 
II remplaga la cotte et le surcot de la robe à garnements. 

L'adoption du costume court provoqua de serieux conRits entre la corporation 
des couturiers et celle des doubletiers. Redoutant le préjudice que devait finir par 

. .  - 
i'l Voir plus haut, p. 8si 88, 89, izl. 
:j; ,,,,. - .... ,,". Maoi. L DUC & laur,in ..... "1, dr ihiu,u, i*"uri i o " k h a $ u i r a k  l.... riBtii .  Mu,.. Add- 

cimr%.. i061). Eeidernminl 36 il iigic d u  chiulrr rond.<. 
(il 50s' mc pulom pas dc I a  'hrmk. p i . i o ~  mbuaii ou du moioi uii wu* iou )r doub1.i. 
( 5 ,  v o i r i u s  hiut. p. ,.6-i19. 
(6) Voir piss b u t ,  p. i16. t16. a),. i 3 S .  l39.  
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leur causer l'abandon progressif de la robe i garnements, les couturiers s'arrogèrent 
le droit de f;iil.e des doiiblcu. Or  Ics rAglcinentr üyaiit réservé la coiiCcction de ccs 
vitemeiits aux seuls doublrtieir, ceux-ci intentèrent un procès aux couturiers et 
obtinrent gain de cause. Mais c'était a. ou temps que les Doubler estoient pou ou 
nieant en usage(') p .  Plus tard, la mode des doublets ayant pris une grande exten- 
sion au détriment des robes à garnements, les couturiers s'en trouvhrent si grave- 
ment lésés qu'ils réclamèrent auprès de l'autorité royale, demandant qu'il leur fût 
permis de confectionner des doublets à I'iii-rtar des doubletiers. Une ordonnance de 
19.58 leur donna enfin satisfaction(*). 

Vers 1.360, lc surcot reparut dans Ir coutiime courtni sotis le nom dr  houppclandrl~). 
On revêtait la houppelande immédiatement par dessus le doublet, comme autrefois 
l'ancien surcot s:r la cotte simple dans la robe à garnements. 

II y eut des houppelandes courtes, longues et bitardes ou à mi-jambes. 
Au début du quinzième siècle, le terme de robe, perdant la significatioii 

d'ensemble de vêtements qu'il avait eu généralement jusque là, commence à rem- 
placer celui de houppelande(<) pour désigner la pièce principale du costume. 

A partir de 1425, sauf de rares exceptions, le mot houppelande disparaît à soii 
tour des comptes et des inventaires. L'habit courant des hommes, qu'il soit long ou 
écourté, s'appellera dorénavanr la robe. 

Kobe, sans qualificatif, désignera la robe courte. Mais lorsque la i-obe sera 
longue, les textes signaleront cette particularité en la qualifiant de robe longue('). 
On voit par là combien l'usage d'alors était contraire à l'idée moderne qui veut 
qu'une robe soit toujours un vêtement long et cachant plus ou moins les jambes. 
Cette derniére acception remonte au seizième siècle, époque à laquelle la robe 
courte prit le nom de laie, le terme de rohe n'étant plus employé que  pour la rohe 
longue. C'est ce qui explique comment l'ancienne distinction entre les gens de robe 
longue et les gens de rohe courte se changea dès lors en celle d'hommes de robe et 
d'hommes d'lpée, ceux-ci ne portant plus de vêtement appelé robe et ayant désor- 
mais l'épée au côté. 

11 résulte de ce que nous venons d'exposer qu'au temps de Jeanne d'Arc 
la dénomination de robe se trouvait exclusivement réservée à la partie prin- 
cipale du costume des deux sexes, celle qu'on revêtait en dernier, abstraction faite 
du manteau dont l'usage fut toujours intermittent et subordoniié à l'état de la tem- 
pérature. 

L'habillement féminin se composait alors d'une chemise, d u n e  paire de chausses 
( 5 )  Ordiva. dri r#u, i. I I I ,  p. <6%. 
( 2 )  CILLC uidui,iii,iir ii.biit. . .  CI,.,).^ .iiiiiii< iiii du ROI nr pri,,.~. n , , ~  ,i, . i , o n ~ . . d , ~  c~ na>phi. d. vi.... . s..~,, 

hi<".,<. Lou\ ,>,i<"" CL a """i', ni,. comme Ir* Coui,.riir. d. ,>oiire biiiiiii Vilir dr Pari> i r  roirnc <mir prr d."..' NO",, i n  d a l i ~  
i riiirndic riiii r r  uro i i  prolii#lilr rlio%i CL avrri cainnir iiiccisliir paiir l i  pmiiiiir 'oniiiiiia yu< il purxnc <sir. Doublii 

pcwr , c#> , t#e ;  < ~ , ~ \ i ~ + c r ~  qctc 1~ )>IUT ~Ic.  <kr ,>  l # % c , , ~  cr SC $c$e,,t de D o u b ~ c x , l c ~ ~ ~ ~ ~ c ~  Cmt~s2~mviccs =c%,coL b k m  Faix6 < w r n m c  
iuii, Ir, Douh,.,irr< : rir <'"iirl"iirr< rr r.&iinirir"i r n  r"iiiiurr r i  ri1 i~ill. que ni i"iii lu "oublriirir. r i  crnr ! 
.",,roi, pi", oc Ouirien. irnc <.,"i.iii Ik' Doui l~ ' . ,  inrilliiir niion....... , O , ,  ,",t, czpr;< cc LWY,G *,;cm, , 7 5 8  ,* pl"% grand 
iioii"brr.nii idop,. ir ror:umi roi tr i  c i  <. vr,r,i  dr do"bl.l%. 

( 7 )  i 1 8 g  - I'io<r. i ~ 9 ~ ~ l .  d e  dwir dr doui;.. <. I I ,  l i S I .  
I l )  >&or.  - . 6 ~ ~ ~ i i r \  povr Iriir 1iici11c< ,Voriir r i  aulrr$ dirouppciiris rur uiir Ihoupyclrndr pour noml dr i i i in noil 

a,,,;scmbc ,O,,> ,,< 'Lm>< ,O,,%. 

I .i,ln.eidr,>,i~p"u. d.."iipprui.i ru. unr a,,,.< ,oh. poiii "O,,< dr \.,oii\ ,,mir l"ii.,i. dr m z i r r i i  de Pr"'< 
%m?e,,a c t  Cam dc c 3 2 ~ c .  (Br;,. Mus., Ad*. Chart., z $ c ~ c i ) .  

*in,:. , $ O ? .  I r  nirni. <'..yydiii iiidi"rir.lrn< houpp.l.,idc"" i"b.. 
( 5 )  C.,, don< ,>iii,. io.tqiirYiol.i-Lc Dur prrirnd (DY1. 2" *id.. i. Y,. p .  ?,<! 'I""I' ""5°C d" ' D k  nr .ippliqu.ii l u r  

1.5 rdor ,oiigur. 
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courtes, d'une cotte descendant jusqo'aux pieda, appelée colic iimpk, et d'une robc 
dont le bas dtpassait plus ou moins celui de la cotte simple. 

Le costume des hommes comprenait la chemise, les braies, les chausses longues, 
le gippon, nommé aussi pourpoint, et la robe. Ce dernier vêtement, qu'il ne faut 
pas confondre avec celui den femmes portant lemême nom, se trouvait quelquefois 
long jusqu'à terre, ou seulement à mi-jambes, mais le plus souvent court. 

Bien qu'ordinairement le mot rok s'appliquât indifféremment au vêtement priii- 
cipal de l'un et l'autre sexe, il semble qu'au temps de la Pucelle, il fût plus spécia- 
lement réservé A celui des hommca et qu'on air parfois donnt de prtfkrericr, 
contrairement à l'usage moderne, le nom d'habit A la robe des femmes. a Et fut sa 
robe ostée et'vestue en habit' de femme B, écrit le Bourgeois de Paris('), lorsqu'il 
raconte l'abandon par Jeanne de sa tenue masculine au soir de son abjuration. Cette 
robe dont se dépouille l'héroïne et qu'elle remplace par un habit de femme, n'est 
autre que son vêtement d'homme. 

La Chroniguc dc IB Pwrlb rapporte qu'à Vaucouleurs on lui avait confectionné une 
robe i hommr(') sans spécifier la dimension de ce vêtement qui se faisait alors tantot 
courr, tantôt long, tantôt à mi-jambes. 

Le de la Rochelle qui e c t h i t  en iqaq, nous donne à ce sujet une indi- 
cation importante. D'après cet auteur, Jeanne, à Chinon, se présenta devant le 
dauphin Charles ayant II pourpoint noir, chausses estachées, robbe courte de gros 
gris noir(?). P 

Un renseignement non moins précieux nous est fourni par l'acte d'accusation 
rédigé au mois de mars de l'année t43i(O. Dans l'énumération des pièces du 
costume masculin reproche à l'héroine figure à son rang une robe courte jusqu'au 
genou ou environ (curta roba usque ad genu vel circiter)O). 

L'iconographie de l'époque nous montre d'ailleurs la grande majorité des robes à 
Iiommes s'arrêtant aux genoux, les robes longues n'étant guère portées couramment 
que  par les clercs et les gens de loi. 

Cette dimension des robes de Jeanne d'Arc se trouve confirmée par l'aunage de 
la robe defie Briucllr vt,rrmrillr que les conseillers du duc d'Orléans lui firent confec- 
tionner au mois de septembre de I'annke i 4 ~ 9 ( ~ ) .  Les deux aunes qui suffirent i 
l'exécution de ce vêtement alors que les robes courtes des hommes nécessitaient de 
deux aunes et demie à quatre aunes de drap (71, semblent prouver que non seulement 
cette robe ne pouvait descendre audelà du genou, mais encore que la Pucelle, de 
taille moyenne en tant que femme, était cependant moins grande que la plupart de 
ses compagnons. 

1 % )  P. 2,. 

( 3 )  R m z  H"8orkxt, c. IV, p. 33G.  
1,) i,l...o.i.n style. 
( 5 1  O%i<b<?.t. f i a c e , .  t. 1. m. *,o. v,. 

n*x.r.. c. r, 984.)  
1 ~ ~ 8 .  - < i SUI.CS ,)i ac dnp hirr mlil rncsiirr L o p  des 8.rrci rhruilicr. r iulari dr iin dmp 

PSU7 uni mbr i ,ch-" d. Ligannc. rwuicr. 3 idne d r  gril pour fikt robr & M. Oliricr Llillcr. ~rr iuin  du corne dc 
M ~ ~ ~ p ~ ~ s ~ c c  > (C>dcrdc Ci!'s k dm03 8d'l. .r'k#j., de camjti dc8 tms. '"ter., L Q Z ,  p. 36. 
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II plrait donc établi que 111 robe courte de gros gris noir dont lcs liabitanis de 

Vaucouleurs gratifièrent Jeanne pour aller trouver le roi s'arrêtait aux genoux. 
II s'agit maintenant de savoir sous quellcs formes se prescntait le costume des 

hoinmes, et en particulier la robe courte, au temps de Jeanne d'Arc. 
Nousdevons tout d'abord faire remarquer qu'au moyen àge. il existait deux sortes 

d'habillements, la robe dite de la cummunr d onciennt guirr et la robe dite d$pixiri~l. 
La premiere d e  ces deux catégories constituait le costume habituel et cou- 

ramment porte par les différentes classes de la société. 
11 ne faut pas s'imaginer que les robes, dites de commune et ancienne guise, 

fussent des vétemerits de coupe démodée. Ces habits se trouvaient au contraire par- 
faitement taillés au  goût du jour. Mais nos ancêtres de ces temps lointains n'&<aient 
pas, coinme nous le sommes, entourés d'images évocatrices des modes du  passé. 
Faute de pouvoir comparer leur mise du moment avec celles des époques anterieures, 
ils subissaient sans s'en apercevoir les changements que la mode amenait insensible- 
ment dans la coupe de leurs habits et croyaient de bonne foi que depuis Francus, 
fils du preux Hector de Troie la Grande, les FI-ançais s'etaient toujours vêtus de la 
même façon. Voili pourquoi les robes d'usage courant s'appelaient robrr dr /a 

commriticc1 a71cimric pi r r  par opposition à d'autres vêtemrnts tour de fantaisie, portCs 
extraordinairement par la noblesse dans les fêtes, tournok et assemblées cher les 
grands seigneurs, et qu'on nommait robu d l p i i é e ~ ,  c'est-àdiïe confectionnées en 
dehors de la mode communément adoptée. 

Les robes de la commune et ancienne guise étaient toutes de coupe sensiblement 
uniforme. L'étoffe seule en différait pour chaque classe de la socikté. En règle géné- 
rale, les bourgeois les portaient en drap de laine, le satin, le damas et le velours 
&tant réservés aux gentilsliommes. Les plus grands personnages cependanr ne dedai- 
griaient pas d'en revêtir de simple drap. 

Quant aux robes deguides, elles se libéraient plus ou moins de la mode cou- 
rante et leurs façons variaient a l'infini(,). George Chastellain, parlant des luxueux 
habillements dont firent parade les seigneurs de Bourgogne à l'occasion du sacre de 
Louis XI ,  mentionnela richesse de leur mise, 4 réservé la singularitk de chasrun(31 y. 
Évidemment il s'agissait là de robes déguisées. 

Nous ne nous occuperons dans ce chapitre que de la robe couramment portee au 
temps de la Pucelle, car il est bien certain que ce ne fut pas un de ces vêtemenu, où 
se manifestaient les caprices d'une fantaisie souvent exagérée, que durent fournir B 
Jeanne les habitanu de Vaucouleurs à la veille de son départ pour Chinon. 

Nous allonsdoncexaminer en détailles différentes robescommun6ment usitéesicet- 
te époque en considérant séparémentd'abordle corps de ces robes, ensuite leurs encolu- 
res, puis 1eursmanches.En dernierlieu nousparleronsdela ceinture qui,depuis I'adop 
rion des houppelandes, était devenue le complémentobligé de toute tenue correcte. 

La robe, dérivée de la houppelande, laquelle houppelande provenait elle-même de 
l'ancien surcot, avait conservé l'ampleur de ces deux vêtements. Étroite du haut, 

(1) i 3 l 0 .  - orda... lu r o i .  i. II. o. II, .  
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elle a'Cvsaait progrearivement juaqu'en ban de faqon I niteindre une grande Iarzeur, 
de telle sorte que plus elle etait longue, plus elle devenait large. ComprimCe par la 
ceinture, cette ampleur formait necessaircment den plia. 

Dans les monuments contemporains, la disposition de ~es~liaapparai t  quelquefois 
desordonnée, mais le plus souvent elle est rkguliére. Alors les plis, r&partissoigneu- 

sement sous la ceinture qui les maintient, 
tantbt rayonnent autour du corps, tant& 
n'existent que devant et derriere laissant la 
robe unie sur les cbtes. 

Nous croyons pouvoir &mer ,  en ver- 
tu dc nos experiences, qu'en principe les 
plis des robes étaient toujours etablis ré- 
gulièrement sous la .ceinture, et que, si 
l'iconographie nous montre des plis parais- 
sant livres à eux-mtmes et en désordre, 
c'est que leur 4conomie premiere aura Cté 
derangée par des attitudes mouvementées. 
A partir de ,440, a n  s'avisa parfois de 
remédier i cet inconvénient en fixant les 

des robes au niveau de la ceinture par 
des points de couture. 

Les nombreux essais de reconstitution 
auxquels nous nous sommes livré nous 
autorisent P conclure en toute certitude que 

. les corps des robes en usage au temps de 
,. - l./,,<>/, 

d r<iiTi dr  lx Charles VI1 se ramenaient tous, mslgrt 
(Epoyvc dr jriiinr $An]. leur variété apparente, au type unique que 

donne la figure i .  Seules. l'encolure et la 
longueur du vêtement étaient suscepriblesde modificauons.Cescorpsse trouvaient tou- 
jours composés de quatre quartiers d'égaleenvergure, deuxdevants, etdeuxdos. L'an- 
gle d'évasement de chacu~i de ces quartiers mesurait environ cinquante-cinq degrés. 
Notre figure i reproduit le devant et le dos du côté gauche d'une robe ne dépassant 
pas les genoux. A l'exception de I'encolure etdelalongueur qui sont variables, tous 
les corps de robes reprksentés dans ce chapitre se taillent sur le patron ci-contre. 

Les quatre quartiers d'une robe étaient assemblés entre eux par quatre coutures, 
une devant, une derrière et deux latérales. Il fallait donc revêtir ce vêtement comme 
une chemise, en y introduisant d'abord la tête. 

Après t ~ o ,  lorsqu'on imagina de hxer à demeure les plis de certaines robes par 
des poinü de couture à l'endroit de la ceinture ('1, il fut nécessaire de laisser ces robes 

,.,O,, ."i ,.io dr pliccr us di d. *,ar &$O" FU...", mliqui, pir Ir ..i,,tur.. or il .r.i<rnil dru. 
mlniirr, dr ~.ind,. Ii ,O&, h prcmiir. ~ ~ " . i , , . ~ ,  . plr<.l 1. Li "il,.. 1. ï iand.  i h d.x."dB su drisousdri lu"~h.i. 
Ci rn i i l Y L ~ i l  4". Ici LOYLY<IC~I c ~ ~ l l i l n l  1.1 plii. uOtOt i 1. miilci unYt  b u ,  icion L p a l  dr Icurs ilienu. M s k  il vririil 

pl.i.i. que. p. o(gligtnt.i ,O;, rroui,i.. '<"~<i pou;.", bsrx< irur. iriiiiucer ru, dr' pli. i i r r i i i  a lr mia. au su 
,,.,mi, ..ip,i,., Li de, .ah.. d.", ,CS pl. r iraururnr rau,ur i* & s u i  der anrhu. Di, Lai, Lu .ir.u du pl" 
"'6iriroi pl", 'i~hr, p.r i. r.iarur.. Cl' .i,am.li.l 'ont ,r" "i'ibl., '"i gr. daruncn" rvirrnu : 

Ycrs i l+o.  - Bibl. nie., Ir. 764.  Id .  99. 
,4$,. - h<u%.. buman., 998. loi. -96 "CM. 

"< , ,> , ,O .  - e ,  H ,  dc ho, #,",<,~c ,!,;,a", P.r;s,c. "a" ocsa, L 9 L L .  fol. ta,. 



ouvertes par devant de haut en bas. Une fois endossées, on les fermait au moyen 
d'agrafes. L'arrêt des plis ayant pour effet de retrecir la robe au point de la rendre 
collante à la taille, on comprend l'impossibilité d'entrer dans un pareil vêtement s'il 
ne peut s'ouvrir dans toute sa longueur. 

Les houppelandespourpoinctc~(~), fautècrpar kcorpr cl gironr L*ld'avant ,416 avaient 
déjà eu la même particularite indispensable d'être fendues de haut en bas par devant, 

quelquefois même par derrière('), puis lacées(<), boutonnées(~l, ou 
agrafées(", mais, du temps de la Pucelle, les plis des robes ne 
se trouvant pas fixes i demeure, celles-ci étaient toujours closes 
par devant. 

Les deux coutures antérieure et postérieure d'une robe ne se 
~rolongeaient pas jusqu'en bas du vêtemert. Elles s'arrêtaient en 
un certain point, de façon i produire une fente plus ou moins 
grande par devant et une autre de longueur égale à la première 
par derrière. 

Indépendamment de son 
arrêt dans le bas, la couture 
antérieure s'interrompait au 
niveau du  sternum pour don- 
ner naissance à une seconde 

~ . -Rmbe(vc - i+3a l .  fente qui se ~ont inua i t jus~u ' i  
l'encolure. Cette fente était 

destiiiée à permettre I'introductioii et lasortie de 
la tête lorsqu3il s'agissait de revêtir la robe ou 
de s'en dépouiller. Elle se fermait à l'encolure 

boutons. 

( ~ 1  ~ 3 8 , .  -Douar d'Airp, Nam. Cpt<, dr  I'Arbnl.. p. x8J. 

(3 
à d'uiie agrafe, au  exceptionnellement de j - ~"W'L'O* d-. PX5 de 1. 'ab. ~ r ~ ~ ~ ~ c ~ ~ .  

Quelques documents nous font voir des robes dont la couture antérieure monte 
jusqu'à l'encolure. Dans ce dernier cas, qui semble avoir été rare en France, la robe 
s'ouvrait nécessairement par derrière. La fente d'ouverture était alors pratiquée sur 
le dos, en haut de la couture postérieure (71. 

,389. -?rail. hum?. dis iurdr burs.,t. II. 1 ~ 1 ~ .  
>,go .  - IL. I l i . .  n. 3 5 7 9 .  
~399. -Bric. >lui.. Add. Char, " 1 6 . ~  .. . ~~~- ... ~ - - - ~  

1x1 ~ 3 9 3 .  -%hl.  "St., SC. 1043.,p. t&, % S .  3 5 ,  %Sm. 
139s. - Ibil.. p. 240.-Btir .  Mur., Add. Chr i . .  116,. 
i l D o .  - Biii. Mus.. Add. Chan., 2367.  
3 4 0 % .  - Bd.. 2395. ,336, i&oe r1.6, 
~ - u < c i  par IZ ur), d s tiroir i.cn&ndaic dn iiouppclrndu r i i ~ ~ r i o  i a i  uilcr morrn dr  murui ippin 

p r c c  qu'ils myonniiini iuiour du mcps Ls bjan du giranii6 h<nldiqur. Li y dei D ~ u ~ ~ c l z ~ d ~ i  i rriir ( L ~ O S .  - Brix. 
MU.. ~ d d .  chin., % o l j  ri 1 vingt-ijuiir~ girons Ii(i6.  - L. de Libardc. Li Dui dlBaur8. .  t. 1. na* 132. 11,. 416). 

( 3 )  1387. - Duuii-dArq. Nouu Cptll de r i rgci t . .  p. d l .  994. -91. 
i108. - J .  Chliiicr. Cira". & &ri- VIL r. III. p. 166. 
i 4 i 6 ,  - L. dc irbordc. Lii Oui  Ai b u r i . .  r. 1, n. 1 '7 ,  

CL! >LU& - T. Cbaml". t. ,LE. n~ 6 6  ... . < , , p~ .... 
( 5 )  k387. - Deutcd'Arq, Nara. Cpt<, dg l'A~fmi., p .  293. ig ( .  r g i .  

'1'6. - L. dr Labo,&. Lu or '  d.  B.".^.. <. I. o. 1.7. 
(6)  t l g .  - Bric. M u s ,  Add. Chiri.. *or7. 
( 7 )  11.g. - Muoiih, Uur. nar. bar.. Riubk dr Bimbrrg. 

Yrn ~ 3 . .  - i l orrnc~ .  611. drr ou.. ri, ~ ~ ~ i i i i o .  ~ d ~ ~ ~ ~ i ~ ~  dei hcldi,. 
,Oli - Riu..lir.. O i b l  ray., gaiB-,g 10,. ,,. 

vin - Bibi. NS. I S ~  simit. / ~ a ~ ~ i i i ~ ~  D , C ~ Z J ,  102. ,g. 
i<'i. - Niirtinli.rg, htUi. g.rniao.. 998, roi. i,. rrna. 

Quant aux coutures IatCrales, elles se trouvaient tant& régner de l'aisselle jusqu'en 
bas de la robe, tantôt s'arrêter plus ou moins haut sur la cuisse pour produire des 
fentes semblables à celles de devant et de derrière. 

Un corps de robe, taillé sur le patron donne par la figure i, permet toutes les 
combinaix>ns de plis de robes que nous offre l'imagerie de la première moitié du 

quinzième siècle. Celle qui nous paraît avoir &té la plus 
en vogue au temps de Jeanne d'Arc est représentée dans 
la figure 2, extraite du Brivinirr dc Solirbury ('1. La mi- 
niature dont elle provient ne remonte guère, crayons 
nous, audelà de 1433, mais comme l'arrangement des 
plis de la robe montre par cette figure se rencontre dans 
de nombreux monumenÿ dont les dates s'échelonnent 
de 1410 1440 ('j, il était certainement très usite à 
l'époque de la Pucelle. 

11 consiste en huit plis saillanu répartis auwur du 
corps ainsi que le fait comprendre la figure 3, qui donne 
la section horizontale, à la hauteur de la ceinture, du 
personnage revêtu de la robe en question. On remar- 
quera que ces plir ne sont pas tous egaux entre eux. Les 
plir de milieu du devant et du dos sotit moins larges 
que ceux des côtés. Dans d'autres exemples, variantes du 
même mode,  les 
plis sont égaux et 

parfois plus norn- 
breux, mais toujours 
cet te  disposition 
garde son caracrè- 
re essentiel qui ré- 
side dans la mise en 
'.;-'ence des fentes -".LA 

<. - nohr ">y...',?# 
r v ~ ~ ,  ,,sol. médianes du bas de 

'- -2be oar suite de &&* 
r n I I  & 

la saillie des de milieu. 5 .  - D<,p.i,b" pK, 
d. '1. , O ~ C  pri.<drnu. 

Le portrait par van Eyck de Josse de Vydt, le 
donateur du retable de Saint-Bavon d e  Gand (hg. 4)13), nous met en présence de 
I i i i i r  plis réguliers rangés en tuyaux d'orgue et laissant les côtés de la robe unis. 

Bien que, le personnage étant posé de face, on ne puisse apercevoir son dos, il 



est logique de penser que la partie postérieure de la robe est pourvue d',ln noinbi-r 
Cgal de plis semblables. 

A I'exccptioii de I'riicoli~~e doiit 011 trouvera plus loin le dttail (lig. t3), la robe 
de Josse de Vydt se iaillera, coinine la prectdente, sur le patron de la figure t en 
tenant compte, bien entendu, de la différence de longueur des deux 

L~ mière est une robe courte, tandis que celle de Josse est une robe misjambe. 
La Figure 5, donnant la section du personnage à la ceinture 

montre la manière dont les plis doivent être arrangés. 
L'imagerie coiitempoiaine nous fait voir beaucoup de robes 

agencées A six plis par devarit et notant par derrière i21, au lieu de 
huit D?IIS ce cas !es plis sont disposés aimi que !,indique la 
fieure 6 igl. 

Telles nous paraissent avoir été, du temps de Jeanne d'Arc, 
les trois façons primordiales de répartir les plis des robes, 
quees par nos figures 3, 5, et 6 .  Toutes trois nécessitaient l'aide 
d'autrui, du moment que les plis n'étaient pas cousus, et nous 
avons vu qu'ils ne pouvaieiit l'être avec des robes ne s'ouvrant 
pas du haut en bas. On peul croire cependant queles gens de 
cette époque usaient de certains procédés leur permettant d'édifier 
les plis de leurs robes sans être chaque fois obligé de recourir aux 
offices d'un valet de chambre. II est possible par exemple que 
seuls les plis du dos fussent arrêtes d'avarice par des points de 

~;e;n~;c~,$;l, couture au niveau de la ceiiiture, ceux du devant demeuranr 
libres. Dès lors, la I-obe, ne se trouvaiit rétrécie qu'en partie, était encore suffisam- 
ment large pourqu'ori pîit s'y iiitrodiiirc sairî trop de diKcultés. Une fois la robe 
revêtue, il lie restait plus q u ' i  former les plis du drvaiit, opération qu'oii pouvait 
faire soi-mime avec un peu d'linbitude. 

A une date que nous ne saurions préciser, on 
imagina de pincer les plis dans le bas des robes 
au nioyen de poinu de couture. Une image d'en- 
viron 1465 ('1 met en évidence cette particularité. 
La miniature dont il s'agit représente deux scè- 
nes de In légende du dieu Mercure et du vachei- 
Aigus. Dans la première, Mercure, debout, en- 
chante Argus en lui jouant dela bombarde. Il est 
revêtu d'une robe courte bordée de fourrure dont 
les plis sont correctement disposés. Dans la 
seconde scène, le dieu terrasse Argus et s'apprête 

6. - AUC.. dirpoiirion d. pz, , ,  à lui trancher la tête. La violence de ses mou- 
vements a des lors compl&tement dérangé l'éco- 

iioinie des plis de sa robe, rnais la bordure de fourrure qui orne le bas de ce 
i,ètemeiit a conservé les amoi-ces très iérulières de ces dis. - a ~ 

111 vo;. ?la% let- 5p.c  %, de cc <hspitrc 
(11 Cri. diipo<iiioa dr p!i> ri t  cris nnicmcmr d~lioic dinr un= dci iuiuriur dr 2s rhrniin6c du Oim. au \<uiir dc L.5ui.i 

131 Bmullri. Dib!. my., 9191, fol. 1% verra. 
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N~~~ ne saurions aflirmer si cet expkdient ttait dtj& en usage au  temps de la Pucelle. 
~ o u , o ~ r ~ e s t - i l  que son absence est manifeste dansla robe ami-jambe de Josse dcVydt. 

Les robes apparaissent géneralement d6colletées dans l'iconographie contempo- 
raine du regne de Charles VII. Quelques-unes cependant, en souvenir des houppe- 

landes qu'elles avaient remplacees, se trouvaient munies 

A de collets. 
La figure repré~nce un personnage revêtu 

. '+Y d'une robe dont le col fourrt rappelle le goulot de - ~. ~ . ~ 

carafc des houppelandes de 1410. 
Des cols analogues s'offrent i nous dans I'œuvre si 

précieuse pour notre btude, de Jean Mn Eyck. Nous don- 
nons l'un d'eux(fig. 8). Ce dessin reproduit le donateur 

* 

d'un triptyque actuellement conserve au Musee de Dres  
de. Un autre collet A peu près semblable, mais de plus 
grande dimension, encabre le bas du visage de I'Homrnc 
ou turban de la National Gallery. 

La figure g donne le patron du collet et de I'encalure 
de la robe du donateur du Musée de Dresde. 

Les collets de ce genre se renconuent de temps 
autres pendant tout le cours du regne de Charles VI1 et 
même plus tard, notamment surdes ima- 
ges datées de 1429(~1, 1440 ('1 et 1468(+). 

Acettecategorie de hauts collets mon- 
tants et fourres, dont nous venons de 
faire voir deux spicimens, SC rattache 
celle des collets renverses, qui n'&raient 

en  prinnpe que les collets pr6c6dents rabattus autour du cou. 
l a hgtire io  nous montre un roi Mage(') dont la robe est parce 

d'un collet renversé. Cette sorte de 
collet, y i  sera très en. faveur dans 

AT/ les dernieres aiinCes du quinzième si&- 
cle et au commencemenr du suivant, 
~ a r a î t  avoir 6té peu usitée a I'bpoque n qui nous intéresse. Certaine miiliature 
nous prouve cependant qu'elle eut 
quelque vogue en 1426 C'es1 ~ i , ~ ~ x ~ ~ ; 8  

d'ailleurs approximativement cette P.r. *risi. 
9- - ?...."< ar i..u.i.m a du mucc date qu'on peut assigner à yenlumi- 

d' h .a& pr*tde",c. 
nure dont provient notre roi blage. La figure 37 du 

présent chapitre offre un second exemple de collet renversé qui ne nous semble, 

l i]  V m  i4<0. -Bibi. "SC.. Ir. 9699. Col. L. 

I'! Muni&. Mm. o.,. haru., RIrnbl. d. Bimkrg- 
( J I  Bibl. oit., &ti. 0i L I .  61,  66. 
141 lbid., M'. h. 'lwi, fol. lm. 
(3 ,  Y." ><<I. - J'J.. I.." c i l o .  la,. 8,. 
(6 )  i4,6. - L.nd.,, L..krh P.I~~., jn6, al. ,. ~ r ~ ~ % . i ~ u . i ~ ~ ~  rrpirirou Icdur d i  Brdiard.rr$iol d. 

dc 

drui &j"iui,., ..*.,", & ,~br, i <dk" rror<rui. 



pus plus q u e  le prCcCdent, renionter uu4cl i  de 1 ~ 5 .  liidtprridiiiiitiiriii des Iiiiuta 
cols moniants du donateur de ilrende (fiR g)et de I'Hommt nt' birban de la National 
Gallery, I'aeuvre de van Eyck nous 
fournit d'autres types de cols de robes. 
Dans le portrait d'Hamm< blond de la 
collection Warneck, que reproduit la 
figure I t ,  le collet de la robe est tail16 
our celui du pourpoint qu'il recouvre, 
ne laissant voir de ce dernier que le 
bord supérieur. On y constatera la sirni- 
litude qui existe entre le collet de la 
robe et celui du pourpoint, tous deux 
à coins an~ula i res (~) .  

Le ~ c s e e  de Copenhague possède 
un volet de triptyque de Petrus Christus 

-1, 2 , poyrogc. Certains au- 
teurs ont cru y voir 

La copie d'une ceuvre d'Hubert van Eyck, mort en 
, 1426. L'original serait donc antérieur à cette date. 

Nous ne pensons pas pouvoir faire remonter aussi 
loin l'exécution de ce tableau dont notre figure 
iz  reproduit le personnage principal. Comme dans 
le poi-trait précédent, la similitude est complète entre 
le col de la robe et celui du pourpoint, mais ici les 
deux cols sont à coins amortis au lieu d'être à coins 

Bien qu'on ne puisse apercevoir la partie postb 
rieur, des collets des deux figures i i  et i . ~ ,  l'aspect 

qu'ils presentent vers l'arrière de l'épaule 
nous porte à croire que ce sont là des col l~tr  
aisir, c'est-idire à base prolongée en pointe 
par derrière. La figure i i du chapitre pre- 
cédemment consacre au gippoii (%), donne le 
parron du collet assis, à coins angulaires, d'un 
pourpoint du temps de Jeanne d'Arc. 
Ce patron peut servir pour la reconstitution 
du collet dela robe de la l i ~ u r e  i i cidessus. - 

5 1 .  - coilrt dc rd< IV.,, ~ ~ ~ i ! .  11 sera possible de l'utiliser egalement pour 
les deux collets du pourpoint et de la robe 

de la figure 12, la condition d'en abattre les angles des coins. 
l L i  I>rur c ~ r i n y l n  dr rollru rrinbirbhr sr rcirrur.nt *ni irnlvminvir du Brrvidiir /I SdUrrl (Bibi. rniri.. >hl. i ? i 9 < .  lolio, 

, ;Y ,  SIS i..,~]. 

( 3 ,  P. il,. 

- 1% - 

Coinpl6t1>1~8 ccttc r~orneticlat~ire den eallrir de rubcr a11 undgr vrrr i430 pnr la 
inention de deux exemples dûs comme les prkcédents au pinceau de van Eyck. L'un 
d'eux figure dans le portrait d'un personnage d u  nom de Timothée, coiiservé à la 
National Gallery. 11 est &?te de 1432. L'autre, peut-être un  peu plris récent, se voit 

dans uiie peinture d u  Musee de Berlin reprksentant 
un facteur lucquois établi à Bmges, Jean Arnolfini, 
qui s'6leva plus tard au rang de chevalier en deve- 
nant conseiller du roi Louis XI et gjnirol dr Francc rn 

10 ducbi & Norrnondie. Ces deux exemples nous montrent 
des cols de robes se rapprochant beaucoup de celui de la 
figure 12. On trouvera les reproductions de ces portmirs au 
chapitre des chaperons façonnes qui aura x , i .  - Y . ~ , . ~  <un. .nia>uic sa place dans la seconde partie de cet 

.i. ..a. (i-.,, ,,so~. ouvrage. Le collet de la robe deTimotbée, 
très bas, ne recouvre pas le moindre col 

de pourpoint, ce qui s'explique par le fait qu'il existait exception- 
riellement des pourpoints sans cols. Quant au portrait d'Arnolfini, 
i l  ne laisse voir également que le collet de la robe, mais comme ce 
collet est plus montant que celui de Timothée, il est possible 
qu'il recouvre un collet de pourpoint. II  se distingue en outre de 

tous les collets que nous venons de voir par son 
' tour de fourrure, lequel se prolonge de chaque q, côté de la fente de poitrine de f a p n  à descendre 

jusqu'au sternum. Tels sont, d'après les docu- 
ments qui sont parvenus jusqu'à nous. les di@- 
rents collets dont se trouvaient munies les robes 

>+, - Enca,ux 

colletees du temps de Jeanne d'Arc. L C ~ ~ ~ C C =  co paiiiir 

Cependant, comme nous l'avons dejà dit, ces ~ ~ m d ~ ~ , ~ ,  

dernieres n'dtaient pas les plus usitées. Dans les 
i 

' images de cette époque, la plupart des robes apparaissent decolle- 

2) rées laissant voir dans leur entier les collets des pourpoints qu'elle 
recouvrent. 

Ces decolletages sont assez variés, et l'on peur dire que, sauf 
quelques exceptions, les differences qu'ils presentent entre eux 

il. - C ~ C " , " . ~  
.,i ,S.,, , .,, ,,: ,,,. ont coexiste pendant toute la durée du quinzihme niècle à partir 

p:,, dc.ri6cc , , de 1 ~ 1 5 .  Un den plus anciennement adopte est donné par le 
portrait de  Josse de Vydt (Fig. 4), d'environ 1430. On le rencon- 

il-e des 1409 ('1, et, en 15x8, il n'était pas encore complètement abandonné('). 11 
consiste dans une ericolure ci,-conscrivant exactement la base du cou. Nous le 
retrouvons dans quatre autres portraits de van Eyck('). La ligure 13 indique 
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la coupe de ce genrc d'encoliire, très usité l'époque qui nous intéresse. 

Un autre mode do d6collctngc rat doi~iid par la ligure iq, tirCe d u  Iirniiriire dc 
Salilbury('). Dans cet exemple, l'encolure ne circonscritla base du cou que par deva t . .  
Derrière, elle s'échancre en  pointe de façon i encadrer l'empiècement du collet assis 
d'un pourpoint sous-jacent. La figure 15 ('1, provenant de la même source que la 
précédente, nous met en présence d'une robe vue de dos dont l'encolure est manifes- 
tement munie de I'échancmre en pointe que nous venons de mentionner et qu'on 
ne fait que deviner sur notre dessin de la figure 14 en raison de la pose du person- 
nage. On trouvera cette coupe d'encolure dans le patron de robe qu'a donne la 
figure 1 de ce chapitre. 

Bien qu'on rencontre le décolletage en  pointe par derrière dès ,396 1'1, il nous 
semble n'avoir commencé à se généraliser que vers 1430. II devint ensuite le genre 
d'encolure dominant jusque dans les dernières années du règne de Louis XI .  Une 
eau-forte d'Albert Dürer d'environ 1500 nous montre encore une robe décolleiée en 
pointe s u i  le dos d'unpaysan. Ajoutons qu'après 1440, et surtout pendant la période 
qui s'étend de 1455 i 1470, la pointe de l'échancrure postérieure des encolures de 
robes sera souvent arrondie 11). 

Le portrait du chancelier Rolinl'), qu'on verra plus loin au chapitre des robes 
de chevaliers, nous offre une variante du mode précédent. Nicolas Rolin s'y trouve 
revêtu d'une robe dont le décolletage est semblable à celui que nous venons de 
décrire, avec cette différence que la fente de poitrine de ce vêtement est garnie de 
fourrure comme le reste de l'encolure, tandis que cette même fente en est privée 
dans la robe du personnage représente par notre figure 14. Cette sorte d'encolure à 
fente de poitrine bordee de fourrure se rencontre pour la première fois vers 1415 16). 

Quoique plus rare que la précedente, on peut constater son existence dans des docu- 
menu de 1434 17), 1441 ln), ,455 (91, iq6i  ('"1,1467(") et i468 1"). On la voit encore, 
en 1508, adoptée parl'évangéliste saint Marc sur une miniature des Heuresd'Anne 
de Bretagne. 

Enfin il y eut au quinzième siècle un dernier genre d'encolure de robe que nous 
appellerons le décolletage en pointe par devant, et que fait comprendre la figure i6I1J). 
Les angles formés par la rencontre de la fente de poitrine avec la ligne circulaire du 
tour de cou, angles qu'on a pu remarquer sur les patrons et les personnages des 
Figures précédentes, sont ici supprimés. Le contour de cette encolure prend dès lors, 
vu de face, l'aspect du gamma grec. II va sans dire que, dans cet agencement, l'agrafe 
de fermeture se trouve placke sensiblemeiit plus bas que dans les encolures précé- 

1,) "c" %J3.  - BiM. "St., ht. z , ~ g < ï o ~ .  v, " 
( i l  Vcm , 1 3 3 .  - Ibid.. 101. 10. 
(3, Ihj*., Fr. >L,, COI. ex* "cm*; Cr. j a s ,  61. ,qg. 

(1; vns w ) o .  - ibid.. hls. iir.rimil. 586. ICD.ciihl u CDS~ZI~!, lalia$ 13.  &B. 
1410. - Bruiillc,, Bibl. my.. 9967. fol. 8 3 .  

( 5 )  hluiir du Lourrc. J. uro LICL. II Vicrgr r u  donauuc. 
( 6 )  ~ i b ~ .  ir. i l i .  (01. ,. 
I I :  Toulourr, *.rbi"<r d" Clpiiob. Enlri. der g... d. gu.i.r dl", I. "il,. d.Albi. 
[S! Surirnbrrp. \ l u s  gcmisn.. gy8. iol. 264. 
[g ;  Bibl. nic.. Ir. laS. iaLiai i g .  3 2 , ;  ir. Sag. lolior > > y .  r a i  ucrro. 

( 8 0 )  Exiizi dc Walbovrc (Bir% hlurrl, Vticiil r c ~ r k o u n i  i dr Mulnlirim. 
("1 Bib l  na,.  ir. "i<.fol. i o ,  ".,.a. 
,.,; IhC*., rr. ,,oa.,F*,. 3 verso. 

(a31 Vers i 4 I I  - Ibid.. iii. i ,zy<,  fol. 3 i i .  

I r  
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demment mentionnees. II est difficile d'admettre que cc decollctagc fût accompagne , d'une tchancrurç cn pointe par dcrrikrc acmblablo I.  celle qu'il poaddair par devant. 
NOUS croyons plutôt qu'en raison de son échancrure de poitrine, il n'en comportait 
pas une seconde dans le dos. Aussi donnons-nous (fig. 17) une reconstirution de 

patron de cette encolure en la privant de toute échancrure postérieure. 
On ne rencontre guère ce mode dans l'iconographie d u  quinzikme 

siède avant 1430 Son emploi deviendra dans 
la suite assez frdquent jusque vers 1465 ('1. 

N'omettons pas de signaler que ce décol- 
letage en pointe par devant descendait 
parfois plus bas que celui que represente 

notre figure 16 1'). 
Pour achever cette étude de la coupe des robes 

au temps de la Pucelle, il nous reste à dècrire les -$ 
5, différentes formes qu'affectaient les manches dont ,,,-,;m, ,cmca,urc 

ces vêtemenu se trouvaient poumus. prr&au. 

b Les manches des robes couramment por- 
tees sous le nom de houppelandes dans les quinze premières 

,t,. - Z ~ C Q I * ~ C  années du siècle avaient été de deux sortes. Les unes s'évaraient 
,C,X*,,<,& cm w;"tc 
, , progressivement de l'épaule jusqu'au poignet oh elles attei- 

gnaient le maximun de leur largeur, souvent considérable, 
c'étaient les rnarichcr ouvcrtrr. Les autres n'allaient en s'elargissant que jusqu'i un cer- 
tain point de leur longueur, puis elles se rétrécissaient pour arriver à circonscrire 
le poignet plus ou moins étroitement. On appelait ces dernières mnnrhrr clortr. De 
1412 i ~ 4 1 7 ,  manches closes et manches ouvertes se firent une skieuse concur- 
rence(') et, finalement les premières supplantèrent déf~nitivement les secondes. 
Après iqi7,  les textes et les images s'accordent pour ne nous montrer guère Les 
manches ouvertes que dans les robes déguisees, c'est-&-dire dans les tenues de fêtes 
ou de cérémonies. 

La manche dose fut universellement adoptée jusque vers 1450. Elle subsista 
néanmoins, quoique délaissée des Cléganu, pendant toute la seconde moitié du siècle. 
Un tableau de Quentin Matzyslr> la montre encore usitée en i5i8. 

La grande vogue et la longue durée der manches closes s'expliquent, ê notre avis, 
par l'avantage qu'elles avaient sur les autres manches de remédier i l'absence de 
poches dans le corps du vêtement. II était facile en effet d'y introduire par l'ouver- 
ture du poignet quantité d'objets qu'on en retirait non moins aisément en laissant 
tomber le bras verticalement. Le jeudi  décembre tqqo, dans l'église de Saint- 
Bertin, lorsque le duc Philippe le Bon eût passé au cou de son cousin Charles 
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<I'O~.l<'~inn la <oll iot,<ln l i t  ' I '~I~~~III II'ZII., <olui-ti 10 111iil eii  t.etuiit.rlo biei, vi>iiluli.~iurtei 
Sun ordre du  Çarnail. a Et laiitosr ledit duc d'Orlieris tira de sa maiiclie ung des 
caliers de son ordre, et le mist autour du col dudit duc de Bourgogne(<).p 

l'iconographie jusque aous le regne de Louin XI('). 
On a pu reconnaître la manche close dana la plupart des robes portées leu La figure ig donne le patron de la grandeman- 

Persorinages qii'ont reproduits nos figures précedentes. On constatera egalement sa che dose de la robe de Josse de Vydt. 
prdseiice dans celles qui vont suivre. La manche close Un autre genre de manche, reproduit par la 
Ct;xit donc Ic type dc inanche dominant l'ipoque de ligure 2001, offre beaucoup d'analogie avec les man- 
Jeaniie d'Arc. Mais ce type comporta, ainsi que nous ches de nos figures a et 14. Mais, dans ce nouvel 
l'allons voir, des coupes et des aspecu differents. exemple, ThPaule seule reste unie, alors que le bas 

[.a figure 18 donne le patron du genre de manche de la manche est fronc.4 sur un etroit poignet 
closequi fut le pluscommunément employé vers ,430is). gCneralement recouvert d'un tour de fourrure. 
C'est en quelque sorte le type classique de la manche de Une gr-~nde manche close présente la même 
robe dans la première moitie du regne de Charles VII. particukritk dans une miniature d'environ 1425 W. 
Le caracrére special de cette manche, indépendamment Le patron de la manche de la figure 20 est 
de son assez grande largeur, consiste dans ce fait donne par la figure 21. 

O ~ J D  est a épaule et poignet unis, c'est-à-dire qu'elle est suffi- Ces manches à epaules unies et à poignets 
samment étroite du haut et du bas pour qu'on la i*. - Plii . i l  d l  i".,,Ch<, d< ,ohr froncés apparaissent dès i415('). Elles furent 

itp.~.. d. carr!. monter sans être oblige de la froncer siir l'épaule e t  

au poignet. Comme toutes les anciennes manches de 
C S  S .  vers tioo i6!. %,.- L,~".ch< ?fi$,& 

i I.piu3r n au pai- robes, elle se trouve taillée d'un seul II y eut aussi des manches froncées à la fois a ~ ~ ' l v c " ' ~ " l ~  
morceau et n e  possède par conséquent 1'epaule e t  art poigiiet. La figure 22 reproduit un exemple de cette dernière sorte, 
qu'une seule couture. On remarquera 

tii-é miniature datant vraisemblablement d'environ 1430(~). Le patron en est 
qu'ici cette courure est convexe. Nous 

,O 
tracé dans la figure 23. Ce type se rencontre de 1415(~1 à 1445 (9). 11 fut très 

irerrons plus loin qu'il y eut des man- employe avec la manche 
ches closes à couture droite. 

La manche, dont la figure i Y  pré- 
sente le patron se maniera au corps 
de robe doriné par la figure 1 ,  eii en revue les manches a 
ayant soin de froncer sous l'aisselle épaules et ~oignets unis, 
l'excès d'ampleur de son entour- celles à epaules unies et à 
nure ('1. poignets froncés, ensuite 

Une robe, exécutée d'après nos 
2 %  - ~ a i r ~ n  dr  &rand. r n ~ ~ r ~ ~ .  clox, les manches à épaules et 

patrons (Kg. 1 et XE), reproduira poignets fronc6s. Il noua 
l'aspect de celles doiit sont revêtus les personnages de nos ligures z et l q .  faut mentionner mainte- 

II existait, du temps de Jeanne d'Arc, une autre sorte de manche close, éga- nant les manches A 
lement à épaule et poignet unis, mais d'une coupe sensiblement différente. r i .  - hiron d. mao'h. pliiri. 

"Y poignr,. épaules froncees et à s,. - Parrom & h mancl,< ps&&nt<. 
C'est la manche que des textes de i q i z  à 1417 appellent la gran& rnonchc rloic. C e  poignets unis. On voit ce 
mode est celui qu'a adopte Josse de Vydt dans le portrait où il est représenté en niode appliqu6, dans les quinze premières annees du quinzième siècle, à de 
donateur du retable de Saint-Bavon (fig. 4). La grande manche close, qui 
iious semble être d'origine allemaiide, remontait en France su début du ; L I  ,396. - H ~ b r r .  i. IV. Tom& dr Joluun. Y. Liiidrn. pl. r r a .  

i l o r .  - bibi. nri.. Fr. 335.  la). il nim; Cc. 116,  <altos 5 .  S i .  
:%, Ver' , 4 7 5 .  -"M. rnat.~ fr. <7, <O>. +6 wrm. 

, C l  b40"strc,ct. <:braa;f"<', t. v. p &&,. 191 "c,, -,bis., Ir. -39. fol. t , ,  ""'O. 

,'I D'rpiii ! '~r ! i r l !c  gui Irl zrromplglir 83"s p*iCo"i 16%. 1 1 31 iiuiurj rnnt a Ii uilic d'un huminc de r ni. 6 6 .  14) "cm L&.  - lbl&., Fr. S ~ O Z s ,  101. 33,. 
!sl La honrc. .osa< I . i , , r l l c  r i i i i a  risil.i.5 rux  i i iz l i ihn d r  robe, ri dr pourpaini. d.ini Icr drciimrnr% wlriau; i i /  Vcrs i4i5. - Bibl. drI'*rr,"l, I igj .  fol. %la .r-. 

Vrrr t < i o .  - liiiii .  ri.  sio o. Cal. si> rrr+r. 
:'i! Musir dr Cluny, Tzpi $SC, k. Pdniccorc dr D=~id .  

,<?ii - R i b l  d r  I r s r n ? l ,  6 9 , .  Fol. ibi. 
"cm ma,>. -ml. LU<., (3,. \?%9,, ce,. ,>8  

r i ,  liihi. rut.. h. 60%. fui. .. /Crau miniiru'i rn foumi, un rrand  cuniplr,. 

.i<,. - liiid..  I>. 5 4 , .  Fa&. >6r. 181 Bilil. dr ,'*,un.,. ixg3. fa,. ,,i. 
19; Yrn ~ 4 1 3 .  - Ilibl. oit.. fr. i15. fol. 851 .  



grandea manches closes('). L I  fut Cgalement employd avec der.nianches de dimen. 
sions moddréesl'l. Sa grande vogue se manifesta surtout partir de t445, 

On trouvera dans la figure 11 donrite prdctdcmmciit un sptcimen de manche b 
Cpaule fronctc et poignet uni d'environ 1440 ('1. La figure 24 reproduit la coupe de 
cette manche qui, du temps de Jeanne d'Arc, nous paraît avoir ete i la fois plus 
large à l'avant-bras et plus etroite au poignet, se rapprochant ainsi, dans sa partie 

inferieure, de la manche representee par la figure 18. 

cl 
Vers t445, cette manche diminua encore de lar- 

geur, tout en augmentant de longueur, et devint sail- 
lante i I'Cpaule. Une intdressantc miniature de 1446 
nous montre l'auteur d'un manuscrit des Chraniguci 
du H n i n q l  de Jacques de Guise offrant son auvre au 
duc Philippe le Bon. Cet ecrivain s'y trouve revêtu 
d'une robe i mijambe dont les manches sont sembla- 
bles i celles de la robe du donateur de Petrus Christus 
(figures 1 2  et zq), alors que le duc et ses courtisans 
sont parés de robes courtes, à manches egalement - froncées mais saillantes aux epaules et beaucoup plus 

,,,,,,,,a,, ,. .,,. étroites14). Ces dernières manches restèrent en grande 
,VI." , , , j /  faveur jusqu'a la fin d u  règne de Louis XI. 

Pour soutenir et étoiïer les fronces des épaules, on 
jugea utile de renforcer le haiit de la manche en le doublant d'une pikce de drap, 
intercalée entre l'étoffe et sa doublure. On pra~iqua dès lors les fronces sur deux 
épaisseurs de di-ap, ce qui leur donnait plus de consistance. La pièce de renfort 
diminuait de  longueur avec le rang social. Elle descendait jusqu'au poignet dans les 
robes du duc Philippe le Bon('), s'arrêtait vers le milieu de i'avant-bras pour ia 
menus aJfiieri, tant ia urciiitrr de rorp~ comme outrer 16), et n'atteignait même pas le 
coude pour un clerc ou un simple canonnier('). 

Toutes les nianches que nous avons mentionnées jusqu'ici au cours de ce cha- 
pitre sont à coutures plus ou moins convexes. Il existait aussi des manches dont la 
couture se trouvait taillee droite. De cerre sorte sont celles de la robe portée par le 

1 . )  Vln > ( s i .  - B i b l  dr Tiojci. > , g ,  hl. " $ 5  rrr.ia. 
x i a g  - 8ihl  urr.. b. .Isi'i. iol. ,g .  
"cri i 4 i 5  - Bibl. dr I'Arsrnrl. l i g l .  Col. lly *.rio. - Oihl. du Viiirrii. h l n r .  Lat. ,989. (08. 3 1 .  

(i! VI,% i a i i  - Btb!. du Yiiion, Y d i i .  Lai.. igSg, rolior ~ 1 .  1,. 14 rcrio. 
l ' ? j .  -Ga"* ,  z g l i ~ c  S ~ i " t ~ B ~ " 0 " .  ""bc" <t,<S" "3" Eyck, .,d#,.,,rn b t * ~ ' " .  
s q 3 1 .  - hUcLr. &<"S., Ha?!. MS. ~ " 3 8 ,  fol. 30. 

l i i b  - llrurclln. Bibl. roy.. iugii. lol. 6 .  
Ill Yri, i a i a  - hlusZrdr Coosnhuuc. Pcirus Christus. Domiiarau<i raid i i i i m c .  , ,, 
I,! . < a b  - B,"\d,:<. Bibl. ro,.. 4.<', hl. > ,  
1;: i 4 S i .  - < Pour i rui i  q i i i r i icrr  dr d i z p  dr lhyii. iioii pouir%iallcr h g  miiirlici dr Iidiri. rolieldr d n p  dr Ib>ne noir) .., 

I .  dr l i l iordr.  Cri D u i ~ i r  Hanr6.. L. I. ,mY ,Gai. . Yoiir ,roi< qusrrir,s d. dcrp ,,air .mplo>i CS minrh.. dr lldirv .ah (xngh dr  drap dr ,.>nr noir1 ... . (Cd. ,id., ~" . c " : ,  ,, . "'eu, 5,s quzrtier$ d ~ d ~ ~ ~ d ~ l x ~ n c  rmploi<, i fiaiilri 11s ~ i i r h r s  de dru=rohci... r (IiY.. ,699, i j n i ] .  . Po", dei i \  ru,iiri rr ung sui.ri.r dr drap de 1iynr "air rmp,ay* bon<., Ir< ,"inchu dr troir rab, dr iuyr ... . ,,id.. 
"" >,O+). 

16: Ll i i  - . POUC cinqurnir rinq iu~n.r dr  dczp blanc dolit rrsncir. IC, minch.< dudiiirs ircnt doux 
de d n p  dr I3y.r "sir .r m i i i c )  ... . <&ü., si* i ~ L g .  L ~ % o ) .  

Pavi utir wlnr d. blsnrhn ~rnploi ic a froncer lu inan'hcs d'iuilri r0b.s Idcur r o b  pour Irr drui rlaionx dc inrni' 
d'Erumpcil .... (lbii.. i i . 5 ) .  

1 , )  . I I I .  - . Fu", drmi. Sulnr dr iill,>rh.r .inp,oyr 1 C.".., ,ri mmn'hri dr.",'." dru, rnbl 1I'unr 1 inniUr. Hs" '~  dr 
Lurgutnib.~, rroonnirr dr Luirinbaurb. r i  Vauirr l u  clsr' dr nionlS dr Cliarnl). ... . I O d .  ni< iI .8 .  11391. 

personnage que reprdaenic la figure 15(@1, ainsi qu'on peut le constater aur la figiire 
26 qui donne le patron d'une de ces manchea. 

Commc Ica manches de la figurszl, ccllcwisontfroncCcr !$ 
la fois aux tpauleset aux poignets. 
Mais il y aentre ces manches cette 
différencequecelles dela figurem, 
en raison de la convexité de leurs 
coutures, sont sensiblement plus 
larges que les manches de la figure 
1.5 qui sont i coutures droites. 

Ce gcnre de rnancht A couture 
rectiligne et dont l'épaule et le 
poignet sont fronces ne nous 
semble guère antérieur i ,430. 

On que, remarquera contrairement d'ailleurs i tou- rn 9b. - P.,."" FE? dc , n n o c k  p , c c c ~ c t , , c .  

tes les manches represen- 
S I .  - M l ~ h . ,  CO",".< 

droilr (vcn i < l ~ j .  tees jusqu'ici, qui sont A Cpauleî tombantes, celles de 
la figure 25 sont taillees de telle f a ~ o n  que leurs froii- 

ces produisent aux epaules une saillie en hauteur assez accentuee. Cette particularité 
paraît avoir dté rare avant 1445('L De toute I'imagene antérieure A cette date, seul 
le Ureviairc de Salisbury nous en fournit quelques exemples, dont ceux repro. 
duits par les figures 25 et 27. Nous les croyons trks rapproches de I'annee 1433, 

.. - e ~ o a u e  i laauelle l'enluminure de ce manuscrit était . , 
en grande partie exécutke. Due 
talents fort indgaux, I'illustra- 
tion du Brkviaire de Salis- 
bury se compose de qua- 
rante-cinq grandes miniatu- 
res soigneusement peintes et 
d'environ quatre mille cinq 
cents petites scénes d'une 
exécution très IâchCe. Les 
grandes peintures datent cer- 
tainement d'avant i430. Les 
petites au conmire nous 
semblent avoir dtC enlumi- 
nees hâtivement vers 1433 
dans le but, qui d'ailleurs 
ne fut pas atteint('). de ter- 

plusieurs artistes de 

, ~. 
miner le manuscrit pour le mariage du duc de 

Bedford avec Jacqueline de Luxembourg. 

I L )  ver. i l l i  - Bibl. -ci. hi. i,,y,, fol. 3 5 ,  vusa, 
I n )  i l l l .  - Brurclii%. Bibl. ray., goxJ. 191iui 18s. ,il vrm. 
(II Linluminurc dn Brnhirr dr 3.Iukrr. (tiilil. nit. .  LI,. i>%g$)  CU rcttrr iozrhrrcc. 



En deliars des inaiiclies d. coutures convexes et des mat>clies à coutures droites, il 
y eut encore des nianclies à coutures concaves. Celles des deux personnages repré- 
sentés dans la figure 27('l et dont la coupe est donnée par la figure 28 sont de ce 
dernier genre. Leurs entournures forment des saillies d'épaules très accentuées(~1. 
Cette sorte de manche, ainsi que l'écoiirternent der robes dont sont revêtus les deux 
duellistes de notrcdessin, est toutafaitexceptionnellepour l'époque. II faudraattendre 

la seconde moitié du siècle pour voir cette mode se gé- 
néraliser. Nous sommes doncporté à croire qu'en 1433, 
elle constituait une nouveauté que Jeanne d'Arc n'a pu 
connaître. L'expériencenousa d'ailleursdémontr6 que 
lepourpoint i rnanchrr jlrrfrrétaitleseulposçible avecles 
manches de robes àcouture concave, et cette sorte de 
vêlement n'apparaît pas dans les textes avant iq32('). 

D'après la figure 27, la manche a couture concave 
fut d'abord étroite B ravant-bras et au poignet comme 
une manche de pourpoint. Plus tard, vers ,450, elle 
s'allongera de fason à rouvrir une partie de la main 
de s o n  extrémité sensiblement élargie, modification 
qui la Sera exclure de la catégorie des manches doses. 
En outre sa saillie d'épaule tendra à se manifester 

 PI,^" davantage en largeur qu'en hauteur sur les mahoîtres 
i rroI '  dont les gippons se trouveront pourvus. Ainsi modi- 

fiée, elle sera pendani longtemps en grande faveur. 
L'énumération que  nous avons entrepris de faire des manches closes au temps 

de la Pucelle serait incomplète si nolis n'y ajoutions la manciir p ~ ~ l u i r i t .  
Ce dernier mode consistait dans une manche à travers laquelle était pratiqué un 

prrtuii, c'est-à-dire une fente plus ou moins longue permettant au bras revêtu de la 
inanche du pourpoint d'en sor~ i r  ou d'y rentrer a voloiité (hg. ~g)( ' ) .  

On  rencontre les rnanclies pertuisées pendant rout le cours du quinzième siècle 
et même dans le premier quart du suivant('). 

Inaugurés, semble-t-il, peu après iqo0(~1), les pertuis affectèrent d'abord exclu- 
sivement les manclies closes. A partir de 1440, ils commencèrent B se pratiquer par- 
fais dans des manclies ouvertes, longues et cylindriques('). Sous Louis XI  et ses 
successeurs, les monuments ne nous montreront plus guère les pertuis que dans des 
manches de cetie dernière sorte. 

II paraît donc certain qu'en fait de inanclies pci-iuisées, Jeanne d'Arc ne put 
connaître que la manche close. 

(XI Vrir 1111. -Bibi. ndi., bi. ii$gr. 101. rcc in .  
('1 Lr hi"l dr il couturc doLi si,. 6x6 Irniuurnurr du rvipr  de ,Obi ,O"$ I'.,,.llr. 
( 3 )  L. dr L b o i d ~ .  L,' hu i f  &",g.. i. I. ". ,033.  
(41 "CC. ,440. - BCbL. mat., Cr. ns553,  ,O,. 4. 
( 5 )  Vecs >>on. - ILtd.. Cc. 53, 50,. c .  - Br,?. MU,., W r l .  ><S. ,495, lm). ,& vcrzo. - B;bL. b p .  dc V I c m n ~ ,  ,637, 

va,. ,, "<,,O. 

, 5 0 3 .  - Bibl. arc.. Ir. <,S. co,ia **rria. iG>. 
Vers i l a i .  - Ibid., Cr. 985, lai. i vriso. 
xi06 -1bid.. i r r . .  9<74. fol. 6. 
vri, .IZI. - Ibid.. b. i",. j; l i ig"t i ,  col. , i i .  

16) V c n  I ~ L * ,  - M d . .  fr. k u v .  Acq. ,753.  iel. %,,a. 
(11 Vcn i«l. - liiid.. Ir. 196, ,el. i,i. 

.+ 

- 165 - 
A en , j u p  par la rarctC et I'iritermii~ence de leurs apparitions dans I'icoriogra- 

,,liie ancienne, les manches pertuistes furent toujours d'un usage restreint et excep 
tionnel. On ex1 voit queiquesexemplesvers tqio('), 1 4 t 5 ( ~ ) ,  t*20,is) i43oi<), i433i5I, 
,q35i'l. II s'en trouve davantage aux environs de t440(1). En ,439, le duc Philippe 
l e  Non Sait confectionnei- pour lui et certains de ses chevaliers et écuyers des robes 

de drap gris fin l o t i k ~  partttirit~ pnrmy b motirhu(*). 
La ligure 29 a montré l'aspect de la manche 

pertuisée telle qu'an la panait en France de ,430 
à 1440. Nous donnons dans la figure 30 le 
patron de cette manche, laquelle, durant cette 
période, fut roujours a épaule et poignet froncés. 

II y eut en Allemagne, dans le preqier ueis 
du quinzième siècle. une fason de manche close 
pertuirée d'une forme très particulière. Elle consis 
tait en une sorte de ballon ne possédant aucune 
ouverture pour le poignet. Seul un pertuis se 

1 ",ah- 
trouvait en son milieu pour le passage du bras. -- - --- 'Très répandue au delà du Rhin, elle fut parfois 

:h. - v.,tian dr iii~nrhr pOriuiur. adoptée en France et en Angleterre à la même 
époque. Mais comme dans ces dernières con- 

ti~érs elle ne fuijarnais d'usage courant, nous nous réservons de la produire au cha- 
!pitre des robes de chevaliers. 

Estimant que depuis ,415, la manche ouverte n'était plus employée que dans 
les tenues de féte ou de cérémonie, nous ne nous sommes 
occupé jusqu'à présent que des manches closes. II existait 
cependaiil, concurremment avec celles-ci, un typede manche 
intermédiaire entre la manche close et la manche ouverte. II 
s'agit de la manche simple et sans caractère spécial, d'aspect 
uiiiiorniément large dans route sa longueur, portée princi- 
palemeni par les gens du peuple et les paysans de toutes les 
époques,mais que nous retrouvons exceptionnellement dans 
les hautes classes vers ,430, NOUS la qualifierons de m n u c h ~  
ijIi?idriqua parce qu'elle a l'apparence d'un cylindre, bien 
qu'en i couturc réalité convexe. sa coupe La (hg. figure 31) soit 32, plutôt extraite celle d'une d'une miniature manche 0 o ~ a a  

i,.- PiCron dr minch. 
de 1436 conservée aux Archiver du Capitole de Toulouse, c).~indiiqur. 

inoiis offre un spicimen de ce genre de manche. L'effigie 
funéraire de Guillaume du Bosc, datée de iq30(9), montre épilement des manches 

111 Voir II n o u  6 dr Ia prgr prrrrdrnv. 
;SI Chanilllr. h<uiir &ad<. Cxlrndricr dcr Trri rLki Hlurri. Drccmbrc. - R r i i  Mus.. Hzil. MS. <<ii, 61 ' 8 .  
131 BitlI. na,., (,. 1 3 , .  <O,. L. - Nariama, G Z , , C  ,Y, ""r~rz;,<"<",, v. 
($1 Bibi. mat.. h. i b ? I .  td. ~ r n  
13) lbid., la,. >,.g,, rvt. .,, w,,o. 
16i Ibid., Fr. i l p ,  b 6 o i  CC.. "W. 
111 Ibid., Cr. 761,  foliai 1.3 var50. zg; Fr. 11151. ioiios I .  7, 8 % .  B i b l  dc I l r8ra i l .  io7o. faiios 2 1  rriio. lig. 568. - 

n,ai  de LT*". i ~ g a .  fol. i48.  
181 L- dr Libord.. Lu I*u Y Blrr6ip. t. I.  n. 990. 
191 Bibi. arc.. oc.. os,<, fol. 5 , .  



de celte aorte, qui, iloui le rC@tons, semble avoir et& rarement adoptée par les 
classes aisées dans la première moitié du quinzième siècle. 

I>e la mariche cylindrique dériva ce qii'on appela la pciiic rnaticlw. C'ttait une 
manclie génCralement doublte do fourrure, hi te  pour &ire porttc rctroussCe au- 
dessus du coude. Déployée dans toute sa longueur, cette manche arrivait seulement 

à la moitié de l'avant-bras, ainsi que l'indique clairement une  

t w  miniature d'environ i455('1, dans laquelle onvoii unseiyneur de 
la suite du duc de Bourgogne portant la petite manche retraus- t'p ' :  
sée au bras droit et descendue de toute sa longueur au bras gau- . , 
che. La  robe du roi Mage, représenté dans notre figure io, pi possède La petite de petites manche manches, paraît dont avoir la pris figure naissance 33 donne dans le Ics patron. pre- 

mières années du quinzième siècle. Très en faveur vers ,409 (11, 
clle devint plns rare après i4i5('). On en vit cependant des 
exeinples dans tout le coul-s du siécle jusqu'à la fin du régne 
de Louis XI (4. 

Ici se trouve terminé tout ce que nous avions à dire sur la 
coupe des robes d'usage courant à l'époque de Jeanne d'Arc. 

PI, .  On a pu remarquer, dSaprès nos dessins, que ces robes, à 

:,:. J part quelques exceptions, sont toutes bardées de fourrure dans 
, . le bas, aussi bien qu'autour du cal e t  des poignets. Ces bordures 
,,_ r,indnaoc de fourrure sont la grande caractéristique du costume au  

1i1161. temps de Charles VII .  
La fourrure avait bien été employée 

ailx siècles précédenrs, mais beaucoup plns souvent à I'inté- 
rieur qu'à l'extérieur des vêtemenu. On se refusa longtemps 
à exhiber le poil des bêtes ailleurs que sur les çha- 
peaux, et ce ne fut guère qu'après 1400 qu'oli commença 
i en garnir extérieurement quelques robes. Cet usage se 
généralisant peu à p e u  fut à l'apogée de sa vogue de 1420 fl om.so 

à ,460. II s'atténua ensuite au  cours des ans et, sous le i ~ . i ~ l L i o a d r p t i  ih.. 

règne de Charles VIII,  la fourrure, réservée aux grands 
revers e t  aux larges collets renversés des sayons et des charnari-es de l'époque, 
ne s'emploiera plus en bordure que rarement. Cette coutume de border les robes 
de fourrure eut une telle vogue que les chaleurs de l'été 1'1, pas plus que la tempé- 
rature d'une salle de ballai, ne la faisaient abandonner. 

i l  Bibl. oai., Fr. 9087, lai. >. 1,) i;rg. - Dib1 rnSi.. Cr. g6,o. fat. 8 %  ; b. ll . ig,  Col. 3 3  !dani i e i i c  ininiriuri, cinq ycr8onnigcs sur guiai. sont ,.".<"< de rlhrl  1 pctiar minthri]. 
ri1 , < , s  - <... h,,,,.t,,a, d. m,;,mi, ,biap , priiui i.znrhci jrkiiii D~~~~~ qiii i irvy ikcuui s ilr 'ontc 

dc C ! ! ~ ~ ~ ~ l o ~ ~ l  asdi<8cs jounc8 (du ~6 jrnikt, b LiLk). (L. L38mcdc, L?' Duc! de Bevrt.,  t. 1, na 3 j b . l  
,4sa. - . Un, ,~"b. * "" drap dr  roi. pr.r dr  Luque r i n ~ k  rvc' pcriica mznrh <S... r (Irn"l. Ir '>il. At' 8.u. 

P. ' 3 6 .  rp. Ga i .  Cierx. 4iiical.. i. 1. p 5 8 , .  
( 4 )  i ~ 8 0 .  - Orir. rnul.. Add. hiS. J i> io .  hi. "crio. 
(3, U" icrdo>inr *' di". di"< LCOUil dirmb,,lrni dru- proin.nru. =" io.iumi< bordci de courr"x.r'sprijoil i risu.r, 

lis bric. *CI.> ..LI. ou i ~ h ~ , , . ~ l i . ~  R~l i , , .  ~ " , , c  nillni6yiir ,abc d i  .r,our. coup.. gsrni. d. rnliliC. rrc .%."ouiil& drrini 
i i  ",.,p. , \ lur i .  du Lavrri. ,c." *,," E l i l .  L. "irry~ i r  *".i<.ri. 

\IrinU, ni;niri"i.i nour iournirrr,,r p.nivc. du na,, d n  louriurci di i i i  I i  Iirllr airon. 

(6)  Lr hvnrc ~ ~ 3 3 .  Chriiibrry, su brl des naici du riimir di Criiirc ~ r r i  *nui di C h r p n  < 2uairni Ir3 ihrvniirrr r i  
riiuirir icurr cabu bardru dr et $il dlmcr d a i i o ; d l n  ~ o , l i c i <  c i  baidiirii de Iriii<lrr. Ainsi dliiir<irol. irrilr oup. 
1.. du,"" ,... . iaral. u 7. Ir ri",'. ,&"dl s."i-nil,, r. 1,. p. :gi1. 
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La fourrure la plus estimee était la martre zibeline('1. Venaient ensuite l'her- 

mine, la genette(') et la martre de Sweghc('), puis la martre de Prusse(*) le castor, 
qu'on appelait lih)n($), la q i~ (~ ) ,  ecureuil d o  coulcur griao originairc dca pttya dii 
nord, et enlin le reriard(7) e t  L'agneuu(~1. Les gens peu fortunCs se çonteniaient du 
lièvre, du conil, du chat et de l'écureuil roux. 

1 . e ~  textes dc l'Cpoquc que noua Ciudiona spdcialernctit ne mentionncrtt plua le 
uoirigl ni le gror vair qui avaient 6th trCs usires au quatorzitme sikcle pour les robes 
A parnemenu. Le m u - v a i r  s'y rencontre exceptionneiiement. 

On employait aussi une fourrure blanche appelée liticc. Ln prinape elle se faisait 
d'hermine, mais, en juger par le prix relativement peu klevk qu'elle atteint danr 
certains documents, il est probable qu'on la confectionnait parfois avec des ventres 
d'acimaux plus communs. Quant à l'hermine semée de ses queues noires, elle était 
toujours réservée aux habits royaux porrès par les rois et les princes du sang dans 
les grandes cérémonies. 

Beaucoup de robes d'hiver se trouvaient doublkes de fourrure. Ces robes fourrées 
semblent avoir 4té g6neralement privees de toute bande de fourrure extérieure. 
Danî ce dernier cas, elles laissaient voir un  peu de leur fourrure intérieure dont les 
poils dépassaient forcément leur pourtour, ainsi qu'on peut le constater sur nos 
figures i i  et 12. 

Le cuir des bandes de fourrure qui garnissaient le bas des robes mesuraient 
peu près quatre centimktres de larre. Le poil dkpasaant les deux bords du cuir d'en- . .  . " 
viron un centimktre, il en resulrait qu'extérieurement ces bandes de fourrure mon- 
traient six centimètres de largeur. Celles des poignets et de l'encolure n'avaient 
généralement que deux centimètres de cuir, donnant quatre centimètres de fourrure. 

Nous avons vu que le bas des robes possédait deux fentes plus ou moins longues. 
une devant, une derrière, et méme quelquefois deux fentes latérales. Ces fentes 
n'étaient pas toujours bordées de fourrure. Dans le cas contraire, les bandes dont 
on en garnissait les bords se taillaientparfois plus etroites que celle du bas de la robe. 

Les mesures que nous venons d'indiquer paraissent avoir été rarement rkduites 
ou dépassées du temps de Jeanne d'Arc. 

La plupart des robes étaient de drap de laine. Les textes de la période qui 
s'étend de 1419 i 1435 nous fournissent une proportion approximative de trente 
robes de velours, de satin e t  de damas contre cent robes de drap de laine, tant dans 
la garde robe d'un grand seigneur que dans l'habillement de sa maison. 

( i l  1 4 ' 6 . - L .  dr Llbordr. L u D u < & B a ~ r 6 . ,  ILI. na19,, +>o. 15,. 
i43n. - Ibid.. ni io,li, 

1s) L O S .  -,A%., w ,056. 
i l )  + t i .  - Arrh. du fiord. B. i84r-,338. p. 80 .  
:,: I ' i ,  - Ddi. M"'.. *dd. Chiri.. .+II. 

i< l> .  - L. dr Lbardr.  L" .O"" C Bi"r6.. i. I.  o. ,a io .  
0)  LIS.-<' .  - nid., n. 5i1. 
161 % 4 1 6  -Ilid.. no & x i .  

i l< i%.  - »Z.. n. ~ 0 1 6 .  
> i l 3  - r i i d  ". in.* 



Ori tdisait les robes de toutea couleurs. Les plus sirnples et les plus couramnierit 
~ i o r ~ e a  twient de d r a l ~  pliiiri, c'eai-b4ii.e toiit i i r i i .  S ~ i r  <I'iiiiirer, pliin Iiiibilldcrr, oii 
appliquaiidca bruderien, tics tnukil) J'urlbvrerie, des dnii~er eii rlrali découlié. 

Empressons nous de faire remarquer à ce propos que le mot dwirr n'avait pas 
alors la signilicatioii qin'oii inial(i~ia de lu i  donner plils iard ct qii'il ;i cncore de 
ilon ji>iiir. 0 1 1  ulii,clle iic:tiie~~cii~ciii 'Iovine i i i i  riiui oii 1>1tis aci!ivr<iii i iuc riiiir i I c  

quelques iiiurs forinaiit une bi-hve seiitriice, uii prouei-be, unecourte phrase qui iiidi- 
que les goûts, les qualites, la profession, la résolution d'une personne, parfois une 
énigme ou meme un simple calembour. Cer mots s'inscrivent sur un listel qui 
accompagne les armoiries. Au quinzième siècle, les devises s'entendaient de figures 
d'objets, de plantes ou d'animaux, prises comme emblèmes personnels par les grands 
seigneurs. C'est ainsi que le roi Charles VI avait pour denses, independamment du 
cerf aile, déjh adopte par son père, les branclies et les cosses de genét, les plumes de 
paon, leu aniieleis, son tihc d'Oi.léaiis i'arbalkie, le loup, le porc-épic, les feuilles 
d'orties, le duc de Berry l'ours et le cygne navré, Jean sans Peur le rabot, les 
branches et les Rei~ir d e  houblon, Philippe le Bon les fusils. Des devises liaterneIles, 
Charles VI1 conserva le cerf-nilé, et le duc Charles d'Orléans le porc-èpic. 

Ce que nous nommons aujoux~d'hui la devise s'appelait simplement le mot. 
Le mot se brodait prfois  sur les robes avec les devises. Celles-ci s'acrompa- 

giiaieiit souvent des coiileiirs favoi-iter de leurs possesseurs. Philippe le Bon arec- 
rionnair le noir et le gi-is, et,  eii dehors du costume vermeil de la Toison d'or qu'il 
revêtait seulement dans les ceremonies de cet Ordre, il ne portait guère que des robes 
noires ou grises. 

Nous avons dit qu'on garnissait de Sourrrire interieuremenr beaucoup de robes 
d'hiver. I'our l'été et les saisons iiitermkdinil-es, an  se contentait de doubler les robes 
de satiiii'i, desoiei9i,de IitrriiiiilV), dedrapIr1 o ~ i  de simple toile('). 11 y avaitrnêrnç des 
robes i~itiglcr, c'esi-h-dile s;irir <Ioiihliirc ;iiiciiiiel"i. Ces deriiihres piraissent avoir 
été rares. 

A la doublure de drap s'ajoutait quelq~iefois une seconde doublure de satiniil. 
Souvent le corps de la robe était doublé de tiercelin et les manches de satiii(81, 
ce qui permettait d'y introduire plus aisément les bras lorsqu'ils se trouvaient revêtus 
des manches d'un pourpoint de drap de laine. Cette prdcaution n'était pas indir- 
pensable avec uri poiirpoini de soie ou de satin. 

Le costume Sut toujours compléré par uiie ceinture au quinzième siecle. II err 
donc iiécessaire de nous étendre ~ i i i  peu sur cer accessoire obligé de toute mise i-dgu- 
lière h cette époque. 

111 '$31.  -ArrIiirc# du Nord, Li. ih41~13'3b. p. >,o. 
!61 , 4 3 8 .  - LIU<.<. <=M. A i  Berxi p .  i i l .  .,p. CA?. CLrr. nr,iia>., i. 1. i s i  
1 1  i u 8 .  - C6Lci /Z CiIk~iUiiir raiiirur. ". h i .  

I nu 
L'ôntiquité considérait le part de la ceiiiture comme une sorte de dignité dont on  

~wivnii cciix qiii a'itricni readiir coiilinbleu dc quelqi~c fnuce. 1,e moyo1i4g~ RIIHCI~II~I 
iigi~leiiieiii utie Idée tlhgodaiiie A la ~irivation de la teirtture. 

C'était sans chaperon et sans ceinture que les criminels condamnés élaient tenus 
de faire amende honorable('). 

I ) ; i r ix  <:cr.tiiii~r cul ,  or, ~>ortuit lu rolic dr<ceiiit<r cri niutic d'liiiiriillit. Urie r i i i i i i i i r i i ~ i .  - 
de ,467 ('1 nous montre un peraorinage suivant une procession, pieds nus, sana coiC 
fure. revêtu d'une confortable robe de velours bordée de fourrure. mais déceinte. 

~~ ~ ~ 

l~luieurs  auteurs sont figures offrant leuis manuscrits richement reljts de liauis et 
puissants princes, un genou en terre et sans ceinture dans les miniatures d c  
présentation f3I. 

Les ceintures se f a h i e n t  de cuir ou de tissus de soie, noirs, blancs, verts, azurés, 
vermeils ou d'autres couleurs. 

A l'une de leurs extrémités était tixCe une boucle h ardillon d'or, d'argent, de 
fer, de cuivre ou d'étain; à l'autre une sorte de bouterolle de même metal, appelee 
~riordant. Un certain nombre de trous, souvent garnis d'millets métalliques nommés 
Jrririiurts, se trouvaient perforés dans la ceinture pour y recevoir l'ardillon de 1;i 

boucle. Le metal de la ceinture ktait parfois richement travaillé. 
Comme de nos jours, il existait au quinrihme siècle deux genres de boucles, lii 

bourlc rimfilc et la boucle doubk. 
La première est un  anneau affcfectaiit soit la forme ronde, soit la forme quadran- 

gulaire. L'ardillon s'y trouve fixé d'un côte et c'est à ce côté, toujours rectiligne, 
même lorsque la boucle est ronde, que vient s'attacher la courroie de ceintrire. 

La boucle double consiste dans un  anneau rond, ovale, carre ou oblong, travers* 
verdcalement dans son milieu par une tire rectiliene. C'est alors cette tire qui porte 
l'ardillon et laquelle est cousue la ceinture. Celle-ci une fais bouclke, la pointe de 
l'ardillon repose sur u n  des côtés de la boucle. l'autre cBté restant libre. L'extrCrnilC 
de la ceinture, garnie du mordant, est ensuite repassée sous cette branche de la 
boucle restée libre qui fait alors l'office de passant. La boude double se rencontre 
plus rarement que la boucle simple dans l'iconographie du temps de Charles VIL. 
Un exemple bien defini de la boucle double est donné par la figure 34(4). 

D'après les anciennes boucles de ceintures actuellement conservées dans diffé- 
rentes collections('), la boucle simple paraît avoir toujours éte munie d'une rhnpee 
au moyen-âge. O n  appelait chappc une plaque de métal rivée au bout de la ceinture 
er à laquelle la boucle tenait par une charnière. Un texte de ,398 fait mention de 
cet appendice(h). Lorsque la ceinture etait bouclee, la chappe se trouvait le plus 
souvent rnasquee par la parue de la courroie qui sortait de la boucle. C'est pourquoi, 

( > I  D0"ii d.iiica. ciiv d',it'C' iuiii" ri i , io<i i" irsniir air?Z, YI. i. I, 103.  
I V )  Brurclle$. Dibl. .a)... 9163, fol. s86 ucno. 
i l1 Yen 1110. - b b i .  nzt.. Ir. 15i1. ioI. i: Ti. Cao (01. .. . . . , .  

~ 4 4 3 .  - Ibid.. I r .  i 8 6 .  1.1. i s i .  
i4du.  - Ibid., Ir. S16ii. 101. 3 g I .  rrrio; 1st. 8608, fol. >. 
1490. - Ibid., Ir. II. foL 6. 

I l l  Vril ,645. - Taoiswrir duo.  o i l r r i o n  ~rir6r ~ v r n i  6iur i  i I.Linoiitioo der Piimiriir fmnui i  dr  i s a <  i h r i i  . . "  , 
(J)  c. Eulzrt, , ~ f ~ a u ! c d r z k a b ~ ~ ~ J r . ~ . " ~ .  c. lm, 5~mrcs %go a %q?. 
161 A ~ r m r ~ t  nuisxl. ~ ~ i ,  ("il .t rorgii 1. rrrrrur. d'or d'un. i.inturr pour ir NL firr lr,rroir b~ougiir r i  

"locda,,t ct ci", ~c?,"c",cs m L, a C" cba3C""c , <'m&"l' d< ,a d c " k  d"d. sg,.  CO<, *ai,, "<,C <, "<,rn~<,, < c  chas rcr~ 
mcurc. hrirhii Ir nior du JAMES et  Ii chrpplc dr Ir blouyu- i o i rh i i  dr brinihc<. Reuri cosxs dr  grncsiei. r i  ou imiliiu 
du iiiaidanr i un rign <or. r / , a i s  rpr. roy. d. Ch. 1Puupa.i. Col. 4z.xp. Cxy, Ciau. ,n'LaI.. i. 1. p. 39"). 
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parmi les nombreux exemples de ceintures à boucles simples représentées dans les 
miniatures, nous n'en avons rencontré qu'un seul, datant d'environ ,470, dans 
lequel 1;i cl,;ippc soit viuiblc. Nous doiiiioiis crr  excmplc (fie 3'i)(,l, bien qu'il soir 
de quarante années postérieur l'époque de la Pucelle. 

Beaucoup de ceintures étaient lisses, sans autres ferrures que leur boucle et leur 
mordant. D'autres se décoraient de clous, de rosaces, d'annelets etc... Le 
chancelier Rolin, dans son portrait du Musée du Louvre("), porte une 

riche ceinture brodée de perles. 
Une certaine variété se manifestait dans la 

' l a r y u r  dcs ceintures. Vers 8.30, on les prdiérait - Ciroiter de deux A trois ceii~iinètrru. L.rs plus lai.- 
ges semblent avoir rarement dépassé six centi- 
mètres. 

5 , .  - BOUCIC Cr mmrdzmt at L c , n t u , ~  Leur longueur variai1 également. Les unes 
[Vers ,4451. 

se trouvaient assez courtes pour ne laisser saillir 
de la boude. la ceinture une  fois bouclée. 
qu'une portion minime de leur exirérnité, ainsi 
que le monrrentles figures 34 et 35. Lorsqu'elle 
était suffisammerit Longue, la partie de courroie 
devenue libre au sortir de la boucle se nouair 
dans la ceinture de la façon que fait compreil- 
dre la t i o u i ~  36.(!1. Cette sorte de nmud du 

' i  u 

6 pendant de ceinture se rerrouve dans plusieurs 
images du premier tiers du quinzième siède(+l. 

T i .  - ! < " u < , < ~ ,  ",orda,,, d< eci,,,u,c Aux cnviroris de 1415, la mode fu t  de por- 
tri d'Cii-uirru cçiiiiui-ça, ~ r è s  lotig~irr, dont le 
pendant descendaitjusqu'i mi-jarnbes(lig.37) ('1. 

La boucle se plaçait généralement par de- 
vant, au  milieu du coqs. Cette position toute- 
fois n'était pas invariable, et ?on voit souvent 
daiir I'icoiiographiecontemporaine des ceintures 
bouclées de côte FI. 

II était d'usaee d'attacher à la ceinture une w 
3ii - Boucle r i  niordiioi h uiniun 

bourse ou même un sac de cuir ou d'étoffe. 
1ver. W S ~ ) .  Les bourses prenaient indilfëremment les noms 

de bourre, d'a&$rc ou d'ucarcrlk. Les sacs s'ap- 
uelaient pi6ccièrrr. soir, terre, ou lncli«(il. Le port de ces accessoires remédiait à . . 

(1)  Uiuxdlc<. Uihl. ?or., 9967. fol. 7..  
11) Viri €?CU. LI Y i q c  au duusirur. 
( 5 ,  "cm >'.J. - Uib,. d< ~A.,c"*,, 5.93, rot, ~ 9 8 .  
(dl Ycrl 1 1 1 ~ .  - BhL. mat., Cr. 28x0. foL<os ~ c ,  t4 wzm, ~ 8 % .  

i<ii. - BibL. dr r*nro.,. 5 ~ 9 %  folio, igs, ..S. 3 ; i .  
i l>> .  - Eiliic dr Marslw (Yin<], EBgic lun&rnir. dc NYOIZS Csnlrli. 
Yen i l l 3 .  - Bibl.. sli., ht. \~'9*. M. s6. 

($1  Vers i + I 5 .  - Ibid.. h. (ooB1, Col. i&6. O. cmu- d ' l u i i ~ r  cumplcr dc cri 
r.rro du Cri. x i > #  dr  h Bibl. n 96 du MI. Add. ~ 1 8 5 0  du Rrii. Wu,. 

(61 VI.. illa. - Ibid.. Tr. n6 I1 .  loi. 1. 

i o l i .  - Lbid.. lit. i i i 8 .  Fol. l i  vrno. 
, 4 3 3 .  - Ibid.. hl. 2?sq4, Faiims *6, 3 > 7  verso. 

1,) LI "10, modrrii. dr , .$ ,<id< .ri "n ..""."ir d. r.ii. *rmi.rr dri,o,,,iniiio". 
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I'abseiice de poches. 1.a figure 98 1.1 montre qu'ils atteignaient pariois une grande 
dimension. En général ils braient de moindre importance, w m m c  l'on peut en juger 
par nos ligures 4, 7 et 11. Un couteau ou une courte dague ttait parfoia fiche per- 
pendiculairement le long de l'envers d u  sac (kg. 7),ou horizontalement h Vertkrieur. 
Souvent d'ailleiirs les ceintures ne supportaient d'autre objet qu'une dague. Cette 
arme mesurait ordinairement de trente à cinquante centimètres de longueur. Elle 
était suspendue P la ceinture au moyen d'une mince bellière . 

ou, plus rarement, d'une chaînette. 
Lorsque la dague, se trouvait assez longue pour que le 

poids de la lame et du fourreau I'emportit aur celui de la 
poignée, elle pendait auvsi vei-ticalemcnt que le permettait la 
saillie desa rondelle de garde. Quand la dague était courte, 
le poids, de la poignée contrebalangait celui du reste de 
l'arme et elle tendait a prendre la position horizontale. 

Courte ou longue, la dague suspendue à la ceinture se 
plaçait indifféremment par devant, par derrière, sur le Ranc 
droit ou sur le flanc gauche, ou même dans des positions 
intermédiaires. 

Sauf d'infimes exceptions, ces dagues étaient 'toujours à 
ruiirller. 011 appelait ainsi deux rondelles de métal d'environ 3i-~'nLucc*l-~ b ~ u ,  ~ c " ~ ~ ~ ~  

[VC" i,,j]. 
cinq à si r  centimètres de diamètre, dont 

n l'une semait de garde et l'autre de pommeau. Quelquelois cepen- 
f i ÿ !  

danr cette dernière se trouvair remplacée par un pommeau, & --:6 sphéroïdai ou autre. LIS poignées à quilion<, comme lc sont 
d . les poignées d'épées, étaient rares dans les dagues. Celles, dites , .?-.. 

. a rogiroii~, Cg-alement. Sur deux cericr dagues environ, portées 
$~+..,,,:;-<. ,.., avec le costume civil, prises au hasard dans les documents, nous 

en rencontrons six à quillons(') et quatre à rognons('). Toutes 
les autres sont à rouelles. 

Le+- , ', Indépendamment des ceintures de cuir ou de soie usitées 

Q couramment et dont nous venons de parler, il exista encore, 

/ jusque vers ,460 (41, de larges ceintures entièrement formées 
de plaques de métal plus ou moins historiées, réunies entre 
elles par des charnières. Ces ceintures avaient pris naissance 

~ b .  - , sa' a< , cc ,s~ux~  au quatorzième siècle avec l'innovation du pourpoint porté 
comme vêtement de dessus. Alors elles se placaient, non à la 

taille, mais autour du bassin, en bas du pourpoint. Sous Charles VII, on les 

I l l  5'"' ,< l i .  - Bibl. -i.. lii. 1,<9*, Fol. >, "">O. 

["I ver, - B,"XC~C, ,  acb~. .,SB,, rot. ,. 
i<oo. - Bib!  nsr, 6. 166, roi. 1 4 .  

c i l i  - Llliic d. Y8rgsic (0. d r  Icnrl. EE&ic Funtnicc dr Nihohl Claqr .  
> i i a  - CoisKnc, Coii,t. Oppruhrim. Plirus Chrisru.. Laend. de siai Lloi. 
v.n i i j. - *m.irid.m. der &sur-Ar". Sur".ie du D... 
i l i o .  - Brurdlis, B ib l  ray.. 8. 101. 16 .  

; 3 )  \.cn >360. - WU. m$., Cr. 4 q ~ ,  Fv,. 9 vcno, 
i ias .  - Egii.. <"iid.,,hlrn (Cu de Cii"b~id$.,. Tomh de Rob,, P i r n  
,139. - M"",<h. M".. ,",i. b.n... Rrvblr de Birnk i -  
i l l l i .  - Biiiicilrx, Bih l  roy.. 9.41. (01. S.  

141 Tl.icnu. P2I.Y Ricsardi, 8 .  CDYOP, Cariigc du mis Nip. 



ccigiiit s!n Iii r<>L>ci Ellra TLII .CI~~ LV&S 1.ilr~1, s 'cn-)l~l<>y~~)t ~culc8nrnt duiis le cortiiirbc 
déguisé ou cornme pariiirs de Iliiitiiirie. 1.e roi Mage, que réprdseiite la figiire io, 
porte uiie ceinture de ce genre, A campdrtimenrs parallèlipip&diques. L'enlumi- 
nure dont il provient semble avoir été exécutée vers 1415. On trouve des ceintures 
analogues dans des documents datés de iqz7('), rqoglrJ, 14351'J, et dans d'autres 
d'environ 1430 (41, 1433 ('), 1440 (6J, i450(7). 

Ces ceintures m6talliques se ceignaient génkralement autour du bassin. C'est 
exceptionncllemcnt qu'on les rencontre ceintes A la 

Qwant ;iuxcei>itures de cltir ou de soir, elles se pla~aiertt tanrdt à la taille, taritdi 
au dessous des hanches. Ce derniei- mode, tres usité dans la première moitié du 
quinzième siècle, fut abandonné d u  tempsde Louis XI .  

On a pu remarquPr en effet que beaucoup de robes représentées dans nos figures 
sont ceintes sensiblement au dcssolia de la taille. Cette particularité, qui se retroiive 
dans maintes images de la période que nous étudions spécialement, donne au 
costume de cette époque un de ses aspects les plus caractéristiques. 

La ceinture portée basse se ceignait, soit immédiatement au  dessus, soit au  
dessous de la zône des nmuds d'aiguillettes du pourpoint. dont le relief se faisait 
sentir b travei-s l'éioffe de la robe. 11 est d'ailleurs à remarquer que l'apparition des 
ceintures basses sur  les robes coïncide avec celle des aiguillettes pour attacher les 
chausses(9). 

Beaucoup de robes étaient donc ceintes de ceintures basses dans la première 
moitié du quinzième siècle, principalement de 14i5 ,440. MGs cette mode ne fut 
jamais genérale et maintes miniatures contemporaines nous montrent à la fois, 
dans une même scène, des personnages dont les robes sont ceintes bas, à côté 
d'autres sanglis par une ceinture auJniix dti curp~!l~J, c'est-à-dire à la taille, ainsi que  
le fait voir la figure 39(Ix). 

Toutes les robes dont nos dessins ont donne la physionomie constituaient le 
costume courammeru porté au temps de Jeanne d'Arc. Comme nous l'avons déjà 
dit, le corps de ces robes, qu'il fût court, long oh à mijambes, était taille suivant 
une coupe unique, toujours la même, qu'a présentée la figure i de ce chapitre: Nous 
insistons particulièrement sur ce fait qu'un patient travail de reconstitution nous a 
amellé à découvrir. Cette uniformité n'empêchait pas d'ailleurs une assez grande 
i,ari&té d'aspects dans le costume de l'époque, mais cette variété était due seulement 
i la diversité des manches, des encolures, des combinaisons de plis, des ernpla- 

(11 cc& (ryroi). %\hi. a, r o ~ , t  dn ~ r ~ ~ d i i i ~ i ,  spiriin irw= iiiuitielu, criatui.i d.9 mii dr  judas.  m v i d  
\Ilnrrr&. .i dr *CU. roi< M18.<. 

l m 1  Munich. Mur. mi.. bl"ii. &ubir dr Binibcig. 
131 Bibl. dr Cad<ruhr, MS. XXVII. ial. si;. 
i l1 %hl. n z r .  I r .  ~ 6 i i .  Folio3 60.  66 rcrio. - \luri. dr Harnbours, M. irancir .  &ubk dr  illot Thoinzs dr Crnrarbci)., 
j i ]   rit. >lus., H S ~ .  "S. rn7s .  ioiio7 vcno. rema. n,. - \ ~ ~ d , i d .  <sur& du pndo. copi. d iprn  L+. L* 

ionuinr dr  Vir. 

(61 Dib!. de i-A=n>i. 50,o. foi. 19 verso. - ti~bt. &Y LOYIIL. Album dc Jliopo BcUini, I . , ~ L  E ~ Y ~ c ~ L  - Bibl. <Amiml, 
i 6 3 ,  lai. iii .  

( 7 )  bb,. mat., Fr. 954,. fa,, , 3 .  
(8) ><"o.- Bibl. b. 116. fol. 5 .  

"cri ,,.i. - R,b,, ddr,'*nrnrl , l ipl ,  lm,. n* .  
(91 13gY - U r d o a m s ~ r  dri n i r .  i. YIIL, p .  loi (Voir piur haut, p ili). 

l ~ . )  ~ 1 1 6 .  - s ... 671 Md5 un. diaioiucc pour chiiiidir par Ir faux du iacpr. boiiilc. ~ o r d z n i  rr  sepi 
irimrurri. .. .il. dc Lbordc. i < r  D r u  dr Bourr.. r. 8. n q8]. 

( I L ]  Vc, $430. - MY%<. du LOYI~C. J.rn n o  Eyck. 1" Vlrrg. su doniuur, pcnooaages du scrond pho. 

ccinerira dc ccintiirc8 ci dcr longitouri plu6 ou inoiax graiidex dom car,>* JO rulica. 
Nous devons ajouter que ces mêmes robes, d'usage courant, ie trouvaient 

pirtées aussi bien par lei bourgeok que par la noblesse. 11 en tlaitaloni comme de 
nosjours où il est souvent difficile de distin- 
guer la condition des individus d'après leur 
mise. 

Un manuscrit historié de la Bibliothèque 
nationale d'environ 13-75 noua montre. dans 
six de ses miniatures, les KGSI d'arrntr, les 
genr dr cutiicil, la gin1 ~nccrdulol, les culti- 
~irurr & lzrrr, les gmr de mrrtirr, et les marchotir 
de I'époqueI'L A l'exception des prêtres et 
des geris de conseil, la plupart des person- 
nages figurant dans ces miniatures, qu'ils 
coient gentilshommes. paysans, marchands 
ou artisans, sont habilles de la même élé-nte 
façon. 011 les voit vêtus du pourpoint collant, 39. . ri  i,lO1. 

lortemerit rembourre à la noitrine. muni de 
manches à bombardes(') et paré de la ceinture basse, tel qu'on le porrait dans la 
seconde moitié du quatorzième siècle. 

Au sièclesuivant, vers 1460, nousdécouvronsun épicier, trdnant danssa boutique, 
en  robc=ploir,le chef coiffdd2un bourrelet à longue cornette, tenue que n'eut pas désa- 
vouée un seigneur de la cour de Bourgogne('). Plus tard, un charretierapparait, mis 
à la dernière mode, et, supréme elbgance, le pied gauche chaussé de la botte fauvel4J. 

Mais ii les coupes des vêtements se trouvaient être les mêmes pour les différentes 
classes de la societe, il en était autrementdes etoffes. Ala  cour du duc Philippele Bon, 
les chevaliers seuls avaient le droit de porter le damas. Aux écuyers était permis le 
satin. Les varlets et les archers devaient se contenter d u  simple drap de kine('1. 

Cette régie cependant n'alla pas sans accommodement et nous voyons qu'en 1467 
a Les varletz et petites gens indifféremment pourtoient les pourpoints de soye ou de 
velours ... Il dut en être ainsi jusqu'au mois de décembre 1487, époque à 
laquelle un édit du roi Charles VI11 réserva le velours aux chevaliers et les damas 
et satins figurés aux écuyers. 

Examinons maintenant quel pouvait être le genre de robe que les habitants de 
Vaucouleurs firent confectionner à la Pucelle pour son voyage de Chinon. 

Le greffier de la Rochelle nous apprend que Jeanne d'Arc se présenta devant le 
dauphin vêtue d'une robbc courte de gro, [ri, noir. 

II y avait du grir, d u j n  griilc), du gris roiig<(') et du grir noir ('). C'étaient des 
fourrures. Mais on donnait aussi le nom de gris a un drap,de laine de couleur grise. 

( i l  Fr. g i a 6 ,  folios -43 vino. > < I .  
(31 voir pl*, haut i i  noir(,) d r h  ?.gr i i g .  
131 "cri ~$60. - Bibl. dr Cr"&<. Ir. i60. fol. 81 

4 \ . < . ' O  . h . : .  , 1 i . 4  ,.. . . r  
< S .  - \ : . I l  ,. 1 1 ~ . ~ ' . , .  1 I I . , > .  ,,,. #,. 

v n * . 2 . , , ,  ,k, ,,,,, ,,,< <,.,. 
i.,: - -  I iii lisni:. L.i"*i.<Bi..i:.r I ,, i,'. 

* i > ,  . i ... <:.,',. L , , , ~ . ' < . ' ' u . ~  ,,,. 
9 ,110. - H,.,. hl..'., *a6 c,a,,., .CO* 
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On trouve mentioniiés dans le3 textes le , q i r  et le fi,, d~ R~ , ,~ ,~ , , ,  le Krir, le ,,, du ,cmpl 

ir,anct,ea cloaca tsacr voiumiiieuaes adoplbc. par den cavalicrr'". 
. / ifretIcflii  ' loir  dt M u n l i c 1 7 , i l l i r n ( ~ ) .  NOOS croyo,,s que le  gros gis rioir 

il modeste ne pouvait non plus s'accommoder des peues manches 
d'a''S la nu'.ra1ion d u  grelfier de la Rochelle $tait, non pas de la foumure, mais un ,,, 33,, d'une recherche trop fanmisirte, e i  dont I'écourtement était 

épais et commun de teinte gris foncé, i,,compatible avec le confortable qu'exigeait une longue c h e ~ u c h e c  d'hiver. 
Le corps de la robe de leanne d'Arc dut être taillé sur u n  patro,i sembllble ,, <liroiis des manches pertuisçes (Kg. 19, So), trop ~ ~ ~ K a i i i e s ~  de 

1 ,  puisque nous avons vu q u e  tous les corps dc robes 
que 

petites manches, rarement usitees à cette 
i'époqi'e se à ce type unique. Noussavons de que robe 

et s'arrêtait aux genoux(-), ~~i~~~~~~~ de côte &galement les manches fron- 
Nous '"Ons que les robes se trouvaient dors le plus décolletées, ,&,, le haut de façon i former une saillie A l'épaule 

mais parfois surnioiitees d'un col. Le greffier de 1% ~ ~ ~ t , ~ l l ~  ayant la i,ig, e5 A $8). N~ les ayant pas rencontrees avant 143% 
noii-e du  pourpoint de Jeanne, il est a présumer que la robe de notre i l  iious semble que Jeanne ne dut pas les 

Iréroïne laissait vail- le collet du pourpoint et par 
devait étre décolletec, avons donc à choisir seulement 

l'e.patron de la figure 1, étant celui d'un corps de robe 3 homme, décolleté et  I,2rmi les autres mariches dont nous avons 
genou% sera donc, une fois réduit à la taille de notre héroï,,e, do,,,,& les aspects (figures 2 ,  1% 149 16, 

da"s les requises pour servir à la confection dlune robe à celle ,:<,, ,:?, 3, ,  4 ~ )  et les patrons (figures i8 ,  
qLie dut revêtir Jeanne d'Arc à ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ,  

Q I ,  23, ?4, 32). 
. , y ei'r de [out temps *es habits spéciaux pour a cheval, quatoniéine g.i,<re cinq types de manches nous 

'lecle ce d'abord le~c~t~e~ar/iroai<iher ('1, puis leshoiippE~n~c, coilriu clievoirchcrii,, ,çcoinmandons particuliérernenr celui que 
Au suivant, le mot  robe ayant supplanté ceux de et de houppelande, les ,,,us reproduit dans les tigures 9. Io, - xah , d<orurii.r 

citent les robej ri rhn~auchrr(').Ces vêtements etaient necessairement fendus par , q ,  , Y  et 4o par la raison qu'il fut le plus ivcir iijol. 

e t  Par jusqu'a l'entre-jambes. Telle du t  être la rabe de "aucou- comiiiunément employé vers 1430. 
leurs. En dehors de fentes, les robes à chevaucher ne différaient en des ,\i,,~i ka première robe de Jeanne, celle 
robes Ordinaires, ai"si qu'on peut je consrater sur  la figure extraite du  Br&- lui  lire,,[ confec"onner les habimnts de Vaucouleurs Pour son "Oyage ; 
viaire de Salisbury (61. h q u j l e  comparur devant le dauphin, dut être taillie en gros gris 

Les deux seulr auteursi7) auxqueis nous devons quelquer indications sur  le cos- sur des patrons semblables à ceux que nous avons donnés dans les ligures ' 
porté Par la à sol' entrée dans la grande salle d e  chinon disent pas et ,a fig. Telle sera la coiidusion de ce chapitre. 

que sa fût fourrée, et l'un et l'autre s'accordent sur la simplicité de la objecteraitan que ce premier costume masculin de la Pucelle, Pro- 
mise de "Otre héroïne, il semble probable que toute fourrure en de l'industrie $un village des marches de Lorrai11e, a Pu avoir une par- 

II nous reste i Parlei' des manches de cette première robe masculine de iimliére rral,issant origine provinciale. N'cst-il pas certain en effet que 
leanne. A ce llous ne Pouvons faire que des hypothéses. N~~~ croyons lean <le M~~~ et B ~ ~ Ü ~ ~ ~  de Pouiengy, en présidant a l'équipement de Jeanne, 
"pendant de"oir ~ ~ 0 s c r i l - e  tout d'abord les grandes mailches closes (figures +, dr,rent s l e~orce r  de la mettre en état de paraître décemment devarit le roi 

'9!, en raison de leur excentricite, bien qu'on rencontre parfois dans I,icanogra- ,,ciiler à exclure de sa mise ce qui aurait pu provoquer l'iroi'ie des courtisans 

( ' 1  Gay.  ~ i ~ . ~ . . ~ ~ i x . i . .  a,1, 1,6. Cllinon? Les modes locales d'ai~eui-n ne se manifesrèrent que beaucoup pius tard- 
1.: SLmcbcrai. I'mcts. 1. 1, ,,,, ,,,, 
131 i l p i .  - L S ~ , . .  *da. chsr,.. .03,. il  y avait des modes itrangères, souvent importees d'une nation à ce qui 

13b6.  - no-i ~ ' A T z ~ .  .v.~s. 4 ~ ~ 1 . ~  r<,scl.. p. , ,% içiidait du reste à la mode générale, mais il n'existait pas de modes locaLiseeî 
j387. - Id. Ibid.. p .  il,. .ti.. ,,,, 
t 9 g 5 . q ~  - LU L. r , ~ , ~ . i i & ~ . . d ~ d  ,iiiii, ,. ,, ,) dliis les d i~~re , , res  provinces a u n e  même nation. Le moyen-âge fut une 

de 

:;, reii'3urc $a  iiiduiiinli l;iirnls de ICrpr-~inn rag*r <i=i.. dr.. IC moi .ngiii, ,ri,l3 
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Ccr tr~jets ne s'effectiiaicnt pas en voiture, mais seulement A pied, P cheval ou en 
litière. Des lors, point n'était besoin de routes. Des chemins rudimentaires, de 
simples sentiers suffisaient. On prenait ceux-ci coupant au plus court. Il en rdsultait 
que le pays etait sillonn6 d'all6es et venues en tout sens et que pas un village ne se 
trouvait laisse en dehors de la circulation. II en advint autrement dans les temps 
modernes avec l'usage des carrosses et des diligences. Ces vehicules ne purent être 
employks que sur des routes suffisamment entretenues. Le nombre de ces voies de 
communication etait forcément restreint. Elles ne desservaient que des centres d'une 
certaine importance. Des regions entières se trouvèrent de ce fait à l'écart de toute 
fr&quentation, et leurs habitants, ne recevant plus de visites du dehors, en furent 
réduits à vivre avec leurs vieilles coutumes et leurs anciennes modes. C'est ce qui 
explique pourquoi nos costumes provinciaux, bretons, ajvergnats, alsaciens ou 
autres, ne remontent pas au-delà du règne de Louis XIV. 

HOUSEAUX 

Lorsque, au moyen âge, il s'agissait d'entreprendre une coune à cheval d'une 
ceruine dude ,  on chaussait, par-dessus les chausses de laine qui constituaient le vête- 
ment habituel des jambes, une seconde paire de chausses faites de cuir; c'étair les 
lioriiratix, ancêtres directs de-nos bottes modernès('). 

Le terme de bollcr, qui plus tard remplaça celui de houiraux(~i, avait dors uneautre 
~icception. II désignait, d'après les textes, une sorte de chausses, de mir  &galement, 
mais feutrées('), fourrees(~1, on bien encore doublees de toile('), tandis qu'il 
n'apparaît pas dans les anciens comptes et inventaires de garde robes, que les hou- 
seaux aient jamais 6té garnis de feutre, de toile, ni de  fourrure d'aucun animal. 

Les bottes etaient d'ailleurs bien plus fréquemment adoptées par les fernmes(61 
que par les hommes er leur rôle se bornait pour ceux-ci à servir de pantoufles pour 
se lever la nuit(?). 

i b l  ii crzic inirdic  l u i  ldrri kmplirn dr  rhrnuriirr I--prie d'"o. Lvru u n s  houxiur. (X. dr Cu-o. La mgtz dr 
TrnPk, p. L S , ) .  
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Les Iiousca~ix se trouvaierit donc tire, h l'kpo(]ue de Jeanne d'Arc, la aettle cliaiis- 
sure correspondant aux bottes de nos cavaliers. Les tdmoignages de  Catherine 
Le Royer, de Jean de Metz et de Bertrand de Poulengy s'accordent avec l'acte 
d'acciisation et 1:i rliruriiilile ;iitril>iiCe B C~iiisiiiot pour mentioiiner les Iiouseuiix 
datir I'frluipeiiiçat loui-ni ii noire h&i.u'iiir lurr de roii dtpiiri de Viiiicui~leiira. I I  i i ' c a i  

pas question pour elle d'aurres chaussures à ce moment. 
C'est qu'en effet les houseaux, &tant munis de pieds comme le sont nos bottes, 

leur usage excluait celui des souliers. II y eut cependant i la fin du quinzième siècle, 
de gros houseaux assez larges pour qii'on put y introduire les pieds cliausses de 
petits souliers de cordouan, i minces semelles souples, appeles brodtguini (.). Mais 
cela ne prouve pas, bien aii cuirtrairc, que ces houseaux aient été privés de piedii. 

Quelques auteurs modernes, se fiaiir au sens actuel du mot houseau, ont cru 
que la chaussure designée par ce terme au  moyen âge n'était, comme aujourd'hui 
qu'une sorte de guêtre. Simeon Luce('), le commandant Champion('], Anatole 
France(<] donnent gratuitement P la Pucelle partant pour Chinon des souliers qui ne 
3e trouvent nulle part mentionnes par les contemporains dans son kquipement de 
Vaucouleurs, et ils imaginent d'accompagner ces souliers de guêtres qu'ils appellent 
improprement des houseaux. L'étude attentive des textes, ainsi que l'examen minu- 
tieux des anciens monuments représentant des personnages chausses de houseaux, 
ne permet pas d'admettre l'assertion de  ces Ccrivains. 

La Ri& du Temple nous apprend que lorsqu'un fière templier abandonnait la 
Maison, il ne pouvait emporter à la fois ses souliers et ses Iiouseaux. mais seule- 
ment l'une ou  l'autre de ces deux sortes de chaussures(l). Si donc les houseaux 
eussent été de simples guêtres, le remplier qui  aurait préféré ceux-ci aux souliers 
eiii Ctk contraint de s'en aller nu-pieds. 

Eii 1378, on r&kçtiuiiiic Irr av;ii,ts-picdu ries Iiouscni%x drs ~ i -o i~~>, i r lh  d u  chnilirilx 
dt M g  le duc de Bourgogne(6). II semble par l i  qu'il en était des Iiouseaux comme 
des chausses i mouffles, ou les avant-pieds s'usaient plus vite que le reste de la 
chaussure(7). 

Un  ressemelage de liouseaux se retrouve dans les diffërents exemplaires du 
Dicoincron, ex4cutCs de 1430 i5o0(~1, d'après la traduction française faite en ,414 
par Laui-eiit de Premierfait. II est Cvident que si les houseaux se ressemelaient, c'esr 

qu'ils avaient des pieds. 
Vers ,460, Villon, dans son Grnvid Ttrlamenl, cite l'empeigne et la semelle de 

ses iin~icr(9) de Iarannr. 

( i l  '185. - < Pour un. psirr dr  bradcquinr dr cordaurn m i r  [pour Ir roi Chirlcs Y11IJ peur %,rir 8 mim dcdaai I r %  
bai,., hauiuui'. 3,  3. c. 
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(11 voir p. > I I .  
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La Ccfil ttotirrci/LJ Nuuri~llri, imprimées par Antoine Vérerd en 1486, mentionnent 
des Iiouseaux dont une gravure donne la representation l'appui du texte; ils sont 
niunis de pieds('). C'est dans I'bdition du  même ouvrage imprimée à Cologne 
en 1701, qu'on trouve pour la première fois lu vinglrquatridme nouvelle incxacte- 
tncrit irititiiléc Lo l o l i c  à derni, iilora <]"'il ii'rnt qiiraiion, dana Ira Cditiorla yutlii- 
ques 1.1, que de Bour~ouu. 

Enfin certain passage de Rabelais démontre que, du  temps de  cet auteur, les 
Iiouseaux etaient encore pourvus de pieds('). 

L'ancien houseau se trouvait donc être l'équivalent de la botte moderne. 
O n  fit des houseaux en vache(@, en veau('), en chèvre(", et en mouton(>]. 
La peau de chèvre s'appelait cordouan et la peau de mouton basane. 
II n'est question de houseaux de cordouan que dans des textes de  la première 

rnaitié du  quatorzième siècle. Les houseaux de  cuir de vache se rencontrent ensuite à 
pal-tir de 1350 et au cours du siècle suivant. Quant aux houseaux de basane, cités une 
pt-emihre fois en iSi7,  on ne les retrouve plus que sous la plume de Villon à la lin 
du règne de Charles V1I. Cependant, comme les textes mentionnant des houseaux 
ne sphcifient que très rarement le genre de cuir dont ils sont confectionnes, il est 
probable que le cordouan, la basane et le cuir de vache ne cessèrent jamais d'être 
concurremment employds à la fabrication de ces sortes de chaussures. 

Il y eut des hoi«rnux Inrgc~(~) ,  der houicoux itroilr(91, despandl hourraux('Q1, desgrai 
ho i~~aoux(~~l  et des demi-hoarrow(*'l. Mais c'esr sous le rapport de leurs coupes. . . 
plutôl que sous celui de leurs dimensions qu'il convient de distinguer tous ces 
Iiouseaux su i  furent en usaee au suimième siècle- Nous les diviserons donc en deux " 
catigories bien tranchées. 

La première, qui nous semble avoir été la plus ancienne, comprendra Ics 
1,oiiae;iiix corifcctior>ri&a d'une acule piCce dc cuir, dc tcllc G~or i  qu'ïiiciiur coiitittc 
ne separait le pied de la tige. La secoiide réunira tous les houseaux dont I'ernpeigne 
et la tige se trouvaient taillèes séparèment, puis réunies par des coutures, comme le 
sont l'empeigne et la tige des bottes modernes. 

La figure i ("1 montre un de ces houseaux d'une seule pièce de la première caté- 
gorie, sus indiquee. Taille suffisamment large au bas de la jambe pour le passage du 
pied, l'excès d'ampleur de  cette largeur est ensuite replie du dedans en dehors sur 
la jambe oii il est maintenu par deux boucles. Ainsi qu'on le voit sur notre dessin, 

1.1 voir I. 1,. a."".,,<. Cr roou %rait innpiiubl. arec dri gu.u.i. 
I n ]  Paris, Ani. Yirird. i48S;ibid.. Nivl. Derpr<r. iiol; l l o i i .  Oliricc Arnoulrr, un< da=. 
131 RibcL-ii. Psli.grui, Li*. LV. ch p .  XV. 
III ~ 5 5 0 .  - Ordoz.. iri MY, i. U. p. 366. 

i + i 8 .  - i..C)it m. J* P. Burhbt. fol. 76 .CM, #p. Car. C h .  .rik#i.. r.  1, p .  361. 
~ 5 5 3 .  - L. de Libordr. Cb". f,. h M.,'. &S. p. >,a. 
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- i f lo  -- 
la pli ocatsioiiiid liai. cctie oiidiutiiiii pieticl i i i i inii i icc a r i i -  la ~~oi t i t r  dir pied, i ~ i i  ~ > r i ~  

en dehors, et se termine su r  le tibia au-dessous du genou. On comprend le griiiiil 
avantage que possedait ce genre de chaussures sur les houseaux à pieds rapport& 
de la aeconde cailgorie. N'ayant, en fait de couture, que la couture posi6rieure 

fermait la tige et celle qui joignait l'empeigne la semelle, il était 
aussi imperméable que possible. Eu outre, sa  grande largeur ait 
cou de pied l>rrmcttair d'y introduire la jambe rrès facilement et de ' 

l'en retirer de même. Ces raisons expliquentlagrande vogue de ces 
houseaux à pli qui apparaissent dans l'iconographie et dans les tex- 

i tes, dès le milieu du quatorzième siècle('), se rencontrent peii- 
dant tout le cours du suivant, et ne se trouvent abandonriés 
qu'au seizième('). 

C'est un houseau à pli d'environ ,360 que représente la 

! 
figure 1. Nous donnons, dans la figure 2, t'image d'un houseau 
du même type mais d'une époque plus récente, tirée d'une mi- 
niarure vraisemblablement exécutée vers i41a('l. La principale 
difference qui existe entre ces deux houseaux 
consiste dans la forme de I'extrémitC du pied, 
pointue dans le houseau de ,360 et arrondie dans P-2- 
celui de iqio.  

Quant à l'épaisse semelle de feutre blaiic qui 
garnit la première de ces chaussures, elle iious pa- 
rait exceptionnelle, car tour les autres houseaux 
rencontrés dans I'icanograpliie médievale ne 
semblent uosséder sue des semelles minces. étroi- 
tes, débordCes par l'empeigne et de ce Lit généra- 
lement iiivisil>les. Reinarquons en611 que le pli du 
houseau de la ligure a est maintenu par une seule 
boucle sur côté externe du cou de pied, tandis 
que le houseau de ,360 s'ajuste au moyen de deux boucles. U n e  
agrafe, cousue sous le pli, remplaçait sans doute la seconde boucle t,ik dans le houseau de la figure 1, l'expkrience nous ayant appris que 

deux attaches étaient absolument nécessaires pour plaquer 

+. 
convenablcment le pli sur la jambe, ainsi qu'on le voit sur , nos dessins. 

'----- La figure 3, extraite d'une miniature de i g 5 6 ( + ) ,  prouve la 
3. - Ha",v" pl; 

(V.n i < i i l .  
persistance de cette mode du Iiouseau d'une seule pièce qui 
sera encore en usage au début du seiziéme siècle. Ici, le hou- 

seau s'ajuste sur la jambe, non pas au moyen de boucles, mais simplemeirt par 
des agrafes cousues sous le pli, procédé qui, d'après les images, semble avoii- Cté 
beaucoup plus souvent employé que les boucles. 

1'1 "III i l j o  - r HYCXS a p l o i ~  dc Yanroii i. (Clp. Cioli. i.&ii.. ,i ilii,.~) 

!21 v c n  , k a .  - La%s.romc * 'A ,k r r  ""CC,, r,o;, p,y<z",. 
( 3 )  Vu3 i < , o  - B b i .  Ir. 611. 191. 7 3  
,#] ><SC.  - >,;,eh'& ,V*lrc-" <S,W, <. ,, P,. 54. 
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Nous donnnris un patron de houseau A pli dans la figure 4 ('1. La ligne pointiliee 
e f a  b c h g est celle du pli longeant le pied et la jambe jusqu'au genou dont nos 
figitres ont montri I'uspcct lornqu'il est rnbaiiu mur Ic deliora da ln jsinba ruivsiii Ir 
ligne e f' a' b' d h' g. II sera maintenu en place 
par deux pattes de courroies fixees l'une en a, 
l'autre en b, qui entreront &na deux boucles cor- 

K respondantes cousues en a' et b', pour les houacaux 
dicr à boucles. Quand les houseaux sont i cro- 
chets, les courroies sont remplacées par des agrafes et 
les boucles par des portes appelées barbacanes. Le 
pli e f a  b c h g sela raccourci en superposant b l c et 

p en cousant ensemble ces deux points qui désormais 
n'en feront qu'un. Cette opération aura pour résul- 
tat d'amorcer un pli transversal, indiquC par la ligne 
b i, qui se produira naturellement sur le cou de pied 
lorsque le houseau sera chaussé. Il faudra ensuite 
coudre un autre pli transversal indiqué en d j qui 
raccourcira la ligne e f '  a' b' d h' g et se trouvem 
former la continuation du pli de cou de pied i b, . 1' 

lequel règnera dès lors de i en j. II sera nécessaire 
en outre d'amorcer le grand pli longitudinal à ses 
deux extrémités en cousant e f sur e f' et g h sur 
g h'. II n'y aura plus ensuite qu'à fermer la tige en 
cousant k 1 i k' 1' et enfin, après avoir renforcé le ,. - P~,,~. lun h o u ~ u u i  

tslon de deux contreforts, fixer la semelle. ,rpoqur dr Jclnnr #Arc/. 

Quoique de dates trèa différentes, les trois hou- 
seaux dont nous avons prtctdemmeiit donne les images 
sont taillés sur des patrons semblables à celui que nous 
venons de présenter, à l'exception du pied du second qui ,, est à bout arrondi. Nous devons faire remarquer à ce sujet 
que, du temps de Jeanne d'Arc, les pieds de certains hm-  
seaux éraient redevenus pointus, comme au siècle prCcE- 
dent, et que les riges de ces chaussures, à entonnoirs plu* ou 
moins évasés, ne possédaient pas encore le revers dont on voit 
surmonté le houseau de 1456 donné par la figure3. Cette 
mode des houseaux à retroussis collants sur la cuisse n'ap- 
parut en effet qu'après 1450. 

i. - H.*-.U. pi. de 3423. La figure 5 montre le pied pointu du houseau d'un 
voyageur de t4zg('l, tel que purent être, cette même année, 

ceux des houseaux de la Pucelle, lors de sa chevauchCe de Vaucouleurs à Chinon. 
Le pli des houseaux taillés d'une seule pièce était gknCralement maintenu au 

moyen de deux boucles ou de deux agrafes, ainsi que l'ont fair voir nos dessins. II 
exista cependant de ces chaussures ou le nombre des attaches qui plaquaient le pli 

!il Nos p.aons dr hou.nui <o., du piirao. d. ,rrnhu droiiri. Ir, um.,,., p*wnlr>it lrvr ,,..~iw. 
1.1 Murie dr Hambourg, M. Fnntt.  Rrvblr & ilinc Thorn- ds Oiuirbm. 



sur la jambe se trouvait sensiblemcnt aligmcnté. Ces derniers houseaiix semblent 
avoir et4 p:lrticulièrement usil& par les veneury, comme en t6moignent plusieurs 

miniatures d'un Lirm dc la Chalra de Gaston Phébus, conservé à 
la Bibliothèque nationale. La figure 6 ('1, qui provient de l'une 
d'elles, en  fournit un exemple dont la figure 7 donne le patron. 

Tous ces houseaux à pli ne pouvaient être confectionnés 
qu'avec des cuirs très souples, tels que le cordouan ou la 
basane. On remarquera d'ailleurs que le contour de leurs patrons 
(fig. 4 et 7) est exactement circonscn't pdr celui d'une peau d e  

i h r e  ou de mouton de telle sorte que Ic bour du pied se 
trouvait toujours taillé dans le cou de l'animal, le talon dans 
les épaules et l'entonnoir dans la croupe. Leur étroitesse aii 
jarret nécessitait souvent une encoche demi-circulaire, prati- 
quée par devant, à la hauteur de - .  

6. - H~~~~~ la'rotule, et dont on' peut cons- . dii'iorh.l, 
tater la orésence sur nos heures 6 " 

et 7. Cette encoche, qui facilitait la Hexion de la jambe, 
se rencontre fréquemment dans L'iconographie au cours 
du quinzième siècle(~1. 

II exista des houseaux taillés sur les patrons préch- 
dents et par consiquent tout d'une pièce, dont les par- 
ties délimitées sur ces patrons par des lignes pointillées 
se trouvaient évidées. Les plis étaient dès lors suppri- 
més. On remplagait ceux d u  coii de pied par des cou- 
tures et le grand vide longitudinal de la tige se fermait 
au moyen d'une lagure. Le cuir de vache, trop épais 
pour être employé dans le houseau à pli, put servir à 
la confection de ce dernier type. 

II nous reste .i examiner les houseaux à pieds rap- 
portés. On en distingue de deux sortes, les houseaux 
larges et les houseaux collants. 

Les premiers, bien que ne possédant pas L'excès 
d'ampleur des houseaux à pli, étaient cependant tail- 
les assez larges au bas de la jambe pour permettre au ,, - du eu'uu prwcdrni. 
pied de s'y introduire. Mais cette largeur, que n'atté- 
nuait ensuite aucun repli ultérieur, se trouvait, A l'instar de nos bottes, aussi 
réduite que possible, afin de ne pas présenter un relief trop saillant au-dessus du 
pied, lorsque le houseau était chausse. II en résultait une certaine difficulté à 

('1 Vcri i i i o .  - B i b i .  nit.. I r .  616, iolior 93.  96 ucraoi Ir. .Bio, col. $3. - Dct<dc. o. Bibi. r q . .  Or 61. hi. 5 4  
i l 1 5  - Bzbl. du Y a i i n n .  Psbl Li,. ,989 Il. 'a. 
i.30. - Bibl. dr Tour,. 1 i i. in,. 1 5  , . ~  ~ 

:43 i .  - Brurrllcs. Bibl. ?op. 9018.~9. lolioi I rrr<a. 21 .  

>'cri ><4o. - Bibi. ut.. 1st. Sir. hl. rcilo. - %lu& du Louvre. Album de I.iaoa bllini. L i n r  Hubcil. 
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'mettre le houseau et surtout a'cn dlpouiller, difficultC qu'on ne rencontrait 
pas avec les chausrurcs d6critcs préc~demment. 

Une reconstitution de patron d'un houseau large, à piedrapporti, est donnée par 
la figure 8. La combinaison de l'empeigne de cette chaussure avec sa tige nous a été 

fournie par un demi-houseau, représenté dans le 
retable d ' O ~ l t r e m o n t ( ~ )  et sur lequel on voir nette- 
ment la façon dont Ctait taillée l'empeigne et comment 
elle se trouvait cousue à la tige. Cette image (fig. g) 
date, il est vrai, de la fin du quinzieme aiAcle, mais, 

comme le pied d'une botte du temps de 
Henri 111, conservie au muske de Clu- 
ny, est adapté à la tige d'une manière 
identique et que toutes les battes, à l'ex- 
p i n  pieds rigides, d e  a i n e s  ont toujours b o t t s ~  ét l  agencées 

suivant ce même principe encore em- 
ployé par les bottiers mo- 
dernes, il est permis de sup- 
poser qu'il existait déjà en 
iqzg. II nous paraît d'ail- 
leurs difficile d'obtenir une 9. - &mi hovxlv 

(VI,# i<9 l )  
botte avec laquelle le pied 
puisse se mouvoir sans provoquer de déformations 
d'aspect désagr&able, si elle n'est coirfectionnie d'après ce 
système. 

S. - Pli ion d'un hoursu Iiqr 
Le houseau large, déjà en usage au quatorzième siè- 

pird npporii ( V C ~  t ~ l i o l .  cle(<), fut peu prisé dans la première moitié du quinzième. 
On lui préférait, concurremment avec les houseaux tail- 

lés d'une seule pièce que nous avons vus plus haut, le houseau collant. Ce dernier 
était à pied rapporté comme celui de notre figure 8, mais sa tige très ajustée moulait 
la jambe dans toute sa longueur. Uiie fente longitu- 
dinale, pratiquée, soit à intérieur, soit à l'extérieur du 
bas de la tige pour le passage du pied, se fermait au 
moyen d'un lacet. La figure IO,  extraite d'une des 
tapisseries deJules César, d'environ 1460, conservées 
au Musée historique de Berne, offre un des rares / 
exemples bien définis que nous apons rencontre de 
ce dernier genre de houseau. La fente s'y 
trouve pratiquée i l'extérieur de la jambe. 

Les porteurs de houseaux que nous mon- <.< - H~uu"r.Lli"i.I..d." drhoir 
[Ver# 1460). 

lrent les anciennes imager sont gkneralement 
à cheval et par conséquent dans une position qui empêche de voir le côté interne 
de la jambe. C'est sans doute pour cette raison que I'iconographie relativement 

,') "ci, ,495. - MU,& de Brum LIc,. 
(rj Vcn ~38 . .  - Bibl. "ni.. fr. Sig. folio. 16, 47.  56. 1 7 .  ig, $ 8 .  6 1 , ~ ~ .  
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pauvre dii ternpr de I;i I'iicelle iie i>ol>* montre Ip;tr une  eul le de ces Iÿ~ures de 
Iiuusraux qu'on ne rriicoiiri-e daris les iinüger qu'après iqqo. Cependaiit, à rit 
juger par certaines miniatures representant vers ,430 des houseaux trés ajustés sur 

toute leur longueur, il est impossible de ne pas admettre 
I'exiutencc, dès cette epoqiie, de ces lasures sur le cBté de 8 la jambe en contact avec le chcval. 

La hgure i t donne le patron du houseau lace en 
dehors reproduit dans la f i p r e  IO, diminué de son revers, 
c'est-àdire tel qu'il pouvait se rencontrer du temps de 
notre héroïne. On y remarquera la presence de l'encoche 
au genou que nous avons vue sur le houseau à plusieurs 
agrafes de 1410 (fig. 6 et 7). 

A la différence des houseaux à pli, les houseaux à 
pieds rapportes pouvaient être confectionnes en vaclle 
ou en veauaussi bien qu'en cordouan ou en basane. 

L.es grands houseaux dépassaient le genou el cliaus 
saient la moitie de la cuisse. L'extréme souplesse de 
crrraines pçaun de chèvre ou de mouton dans lesquelles 
ils éraient parfoci taillés nécesitait Le ratcachement d u  
houseau à une aigiiillette fixée à la chausse afin de 
l'empêcher de retomber sur  la 
jambe ( ' i .  Les anciennes minia- 
tures nous font voir quelquesuns 
de ces grands houseaux 

, - , d" , ' , .  do~ltlesIargesi.nronnoirs, 
descendus au4essous du 

genou prennent déjà l'aspect qu'auront plus tard 
les bottes du temps de Louis XIII!'). Il  en fut de 
même d u  demi-houseau iaillé de iaçon i atteindre 
le jarret, mais qui s'avalair au bas du mollet lorsque 
le cuir de sa tige manquait d'une consistance 
suffisante pour la mainrenir jusqu'en haut de la 
jambe. La figure i ~ ( ' 1  montre que le houseau se 
porta quelquefois avalé, même à cheval. II nous 
semble probable que ce mode, plus fantaisiste que 
pratique, fut de mise plutiit dans le costume deguise . . 
des jours de fête que dans les tenues courantes - flen,czv zvs,c ,vc,, ,43jl, 

de la vie ordinaire. 
A quelque catégorie qu'ils appartinssent, les houseaux étaient le e lus sou- 

vent de teinte noire. Le cuir de quelques-uns cependant conservait sa couleur 
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naiurellc. On les oignait d'une grviase apCcialc alin d'cl1 cn'tretcnir I I  .oulilcrse (4). 

L'usage des bas de bottes, conservt de nos jours pour les botles de vhnerie, 
existait dbjà pour les Iiouseaux, qu'on ne chaussait souvent qu'aprés avoir recouvert 
les cliausses de bas de drap appeles chaussons('). 

~ ; i  semelle des Iiouseaux de cavaliers parait s'Eire trouvte le plus souvent assez 
Ciroite pour être debordée par l'empeigne. II en fut d'ailleurs ainsi pour les chausses 
semelees et la plupart des souliers juîqu'au dix-septième sibde. 

Bien que l'invention des talons exhaussant l 'ambre du pied au detriment de sa 
pointe ne remonte guére au-delà de cettederniire dpoque, nos exptriencesde recons- 
titution nous ont obligé d'admettre qu'il devait exister l'arrière de la semelle des 
houseaux des cavaliers un léger relief absolument necersaire pour maintenir en place 
la courroie de sous pied de l'eper2n et l'empêcher de glisser en arrière. 

Maintenant que se trouve termine l'examen des principaux types de liouseaux 
iisiiCs dans la prerniére moitie du quinziéme siécle, il nous reste à tenter de decou- 
vrii- de quelle sorte furent ceux que chaussa la Pucelle pour aller de Vaucouleurs à 
Chinon. Il est evident qu'à cet égard nous ne pouvons formuler que des hypothèses. 
I I  naus sera permis cependant de penser que le genre le plus couramment adopte à 

I'élioque de notre héroïne, c'esr-A-dire le houseau pli, du t  avoir sa preference 
Cette chaussure en effet r6unissail des avantages que ne possédaient pas au même 

degré les houseaux à pieds rapportes. L'absence de toute couture entre son 
einpeigne et sa tige la rendait plus imperméable et sa grande largeur au bas de k 
jambe plus a ide  à mettre et à enlever qu'aucune autre. On chaussait sans trop de 
<liCiiculré le houseau large (Kg. 8), mais il était incommode de s'en déchausser sans 
l'aide d'autrui. Quanr a u  houseau collant, à fente lacee (fig. io et i l ) ,  on y intro- 
duisait et on en retirait la jambe très facilement, mais l'opération du laçage et 
celle du délaçage de la fente étaient plus longue3 à effectuer que l'accrochage et  le 
décrochage des deux agrafes du houseau à pli. 

L'article douze de l'acte d'accusation reproche à Jeanne de s'être chausree de 
liouseaiix etroits (housellis strictis). Bien que le houseau d'une seule pièce, ajusté 
sur la jambe au moyen de son ~ l i  agrafe, put être considéré comme étroit, nous 
cinyons que ce quaiihcatif émit plutôt réserd aux houseaux collants, à fentes lacées, 
et que le rédacteur de l'article en questions entendu designerpar là, nonles houseaux 
de voyage fournis à la Pucelle par les habitanu de Vaucouleurs, mais d'élegantes 
cliaiissures qu'elle aurait portées au  cours de la #"ode brillante de sa mission. 

1': ~ 3 i i  - Prori. hm,. <ri /ri, dr B-W~C, i. I. io68. 
' 1 8 ?  - L. dr Llbidc .  L ~ s  Du<  o.;^.. S. 111. n. 338,  
vcmr ,<Gu. - &J c o l  .a. "r"<'NN".,lri. i d .  "0"" CI,.. 

1': i l 6 3  - r l'ovr un. pair- dc ih*uuoni dr i i lsi irb~i  double (pour Ir mi incii.. drdm. i c i  iiuuiuulr. 5 i. r ' , 7  d i  Cri« ir V..,I. (al. i, r.no. ip .  C.?. '1,". .,'k~l.. i. I. p. 151!. 

,,l v.ir pl", ,>ru, p. .,O< 1.g. " 
(,)Yen i+LO. - B i b l  nxr.. Ci. 616. <oiioi 7' .  11 weioo. 

.43a. - IbLd., la?. >,s94, ra,;e, 3 0 3 ,  358 V"S0 

, ,SO. - ~*=c , , c , ,  %\hi. .07,, 9,,5, <VI. 239. 
- lbid.. 8 101. 311. 

L<,,. - Bibi. >iii.. ir.  >.3.g,  lu,. . i l .  
/,]YI,, , < I I .  - ,,ri,. MU,.. H a r i  h'î. .,,a. la). 3". 



Les éperons étaient le complément indispensable des houseaux d'un cavalier. 
Deux témoignages du procès de réhabi!itation mentionnent les éperons parmi les 
diiférents effets d'équipement dont lesgens de Vaucouleurs gratifièrent la Pucelle 
en vue de son voyage à Cliinon. 

Une tige de metal, plus ou moins longue, bifurquée en deux branches courbées 
en demi-cercle, a,  de tout temps, constitué l'éperon. Cette tige se trouvait terminée, 
à l'origine, par une simple pointe qu'on remplaça par une molette vers la fin du 
treizième siècle. On avait vu, au début de ce même siècle, les branches de l'éperon, 
d'abord courbées sur plan droit comme celles der éperons modernes, se cambrer 
de îaçon à contourner la base des chevilles. Les branches ainsi cambrées subsistè- 
rent jusqu'au seizième siècle. II exista toutefois quelques eperons à branches droites 
dans la seconde moitié du quinzième, mais cette sorte d'éperons semble n'avoir été 
portée qu'avec l'armure. 

L'éperon du temps de Jeanne d'Arc etait donc à branches cambrées contournant 
le dessous des chevilles. La molette, d'un diamètre qui variait de trais à sept centi- 
mètres environ i,), possédait généralement six ('1 ou huit pointes 0). Quelques 
molettes cependaiit furent dentelées de dix (41, douze ($1, seize au trente-deux 
dents(7). 

Les tiges des éperons vanaient de longueur. Bien que, d'après certains docu- 

, , 
("1 Y.- > l a i . -  B i b l  ".,.,li,. ,907 A, ("1. i o .  

,<., - i,or.ii'c. Ca,. r i  "?ad.. crn,i,. dr  rrbriana. .Adaiarion d i s  M'gro. 
, )* i .  - Lbid. CI,. de. oiirr.. id.. r i n i  Ccorg.'. 
vri, ,,lu. - h < b l  Ir. 2 6 7 5 ,  <.Lioi >us "..,o. isy .  ISg >rr>o. 

i d 3 1  - lb id . , l l l .  i1 '4<,  fol. 305. 
r4<o .  - Ibjd,. ,c. ,3g, ,O,. 989 " c ,x~ ,  - BcCnc, &CU,. h;stor. Tzp;,,ccL< dc Tr!ia". 

. I < l .  - Nurcmbirg, Mur. g c r i ~ ~ . ~ , .  99%. Colios 106 rcrro, bal. 
YI,, >lia - Bib, ".,.. Tt. g,,,. $0,. ,6 - h<",~. d., *ri3 d.<an"h .iuiu.it. rilcnuiid. d i  .rint >I..ii". - 

Kation., G 11,. P. Urdlo. dr "in, Egidio. 
( 3 ,  ,L?l. - P,o.rn'.. CI,. ,nad.. C."iil. & r.br""o. Adorniion dei Mzg.. - , ~ ,  . vrr. , 1 2 i  B i b i .  "li.. hi. i i i B ,  loi. 9 i .  

iIlo. - Vrn Elri. R ~ i ~ b i c  dr VAgnuu, Lcr Chcrslicci du Cbriii. 
illO. - Bibi. Sr. 764, fo1.11. - Bibl. d.Amicni. 483, Col. in. - Yioicnic, u ~ h < d n l r .  Aiidin dd Clltlgno. 

monumro< d. Marur<i di Tobntino. 

( 5 )  Vers - Bibl. nai.. (7. 764, 61. i g .  
,+io. - Ibid., Ir. g l l x ,  fol. i 3 .  

16, "CC' , , l 0  - h ," ,d~  de Himboucx. M. Innri., R<tibl. dr "i.i Tboinaidr C.niolb6.7 
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ments, il y en eut de ires couries ('1, notamment pour la chasse ($1 et le murnoi P i ,  . elles atteignaient parfoisjusquVl. vingt centimètres des branches au pivot de la molette 
dans les bperonr de guerre (4 et de joute ($1. Cette dimension se rbduisait ordinaire 
ment à six ou sept centimttres pour les kperons de voyage ou de promenade qu'on 
chaussait sur les houseaux, les chausses ou les souliers. 11 se rencontre neanmoins 

dans l'iconographie de la premiere moi- 
tiC du quinriérne siCclc quelques Cpe- 

! rons l. t r b  longues tiges adaptees à de 

4:- 3 .. de pied et une courroie de 

simples chausses (6). 

\ j -  : '  
Une courroie de cou 

'\ - 
-- -- &+,- ,-->L = - . ~ . .  .~ , sous-pied l'éperon en main tena ien1  place. 

c .  - 6vp..ons dc ~ 4 x 1 .  Chamnedesdeuxbran- 
cbes de I'eperon se terrni- 

nait par deux ceillets accoles, ainsi qu'on le voit sur la figure i ,  qui represente les 
côtés externe et interne d'une paire d'éperons de 1423(7). L'une des extrémités 
de la courroie de cou de pied s'accrochait à l'œillet supérieur de la branché interne 
de I'Cperon. L'autre extremit.4 de cette courroie se bouclait à une boucle fixée à l'ceil- 
let correspondant de la branclie externe. Aux derniers œillets des branches s'atw- 
chait la courroie de souspied. La courroie de cou de pied une fois bouclée, ses 
points d'attaclie se trouvaient immobilisés et servaient dès lors de pivots dans le 
mouvement de bascule opéré sur l'éperon par la courroie de sous-pied attachée 
aux derniers œillets des branches. On comprendra en effet que la traction de 
Iiaiir en bas produite par cette courroie sur l'extrémité de ces branches tendait a 
faire pivoter l'éperon autour des points d'attache de la courroie de cou de pied 
de faton à relever la tige munie de sa molette jusqu'i une hauteur suffisante et à 
I'eml>êcher de s'abaisser vers le sol. Cette ingénieuse disposition semble avoir été 
Ipresque uniformément adoptée pour tous les éperons, non seulement à l'époque 
qui nous inréresse, mais pendant tout le cours du quinzième siècle. 

Nous concluons de ce qui précède que les éperons chaussés par Jeanne d'Arc au 
inoinent de son départ pour Chinon devaient posséder des tiges d'environ six centi- 
mètres de longueur, des molettes à six ou huit rais de quatre à cinq centimètres de 
diamètre, des branches cambrees, munies chacune de deux œillets accolés, en un 
mot se rapprocher beaucoup du genre d'éperons donné par notre précedente figure. 
Ajoutons qu'ils devaient être simplement de fer poli, les éperons damasquinés, 
éinaillés, niellés, ciselés, dores &tant généralement rdservés aux gentilshommes et 

aux chevaliers. 

i I 4 u .  - Bibl. Cr. al!?. fol. -89 ucrio. 
l < < S .  - \<"sir dr B l i ~ .  =inr U.C,i". 

;il rinrciir.. Ci,. inr. r, ,"O*.. C~,,iih dr Fibriino. Adoraiion dr, Msgci 



Au cours de son interrogatoire du 22 février i43i ,  Jeanne déclara que, lors- 
qu'elle partit de Vaucouleurs, elle était en habit d'homme et portait une épée que 
lui avait donnée Robert de Baudricourt, son, outrer armer. Vingt-cinq ans plus tard, 
le témoignage de Catherine Le Royer au procès de réhabilitation confirmait cette 
rtponse de la Pucelle. 

L'èpèe donnée Jeanne par Baudricourt n'étant pas parvenue jusqu'à nous, les 
artistes qui voudront représenter Jeanne d'Arc en route pour Chinon devront se 
contenter de munir l'héroïne d'un des types d'épées les plus couramment adoptés 
dans le tiers du quinzième siècle. 

L'examen qu'on peut faire des documents iconograpbiques à l'effet de retrouver 
les différentes formes d'épées en usage pendant cette période amène à constater qu'à 
l'instar de nos sabres qui n'ont guère changé depuis cent ans('), les épées de jadis 
ne se modifiaient sensiblement qu'au bout de nombreux lustres. Ainsi, à ne consi- 
dérer que les poignées de ces armes, l'étude des monuments nous enseigne que 
l'épée à quillons droits des premiers temps du moyen âge ne fut pas abandonnée 
au cours des siècles suivants et qu'elle était encore très en faveur à l'époque de la 
Renaissance. La figure i montre une poignée d'épée de cette sorte datant d 2 e n ~ -  
ron 1433 1'). On trouve ce même modèle vers 1415 ('1 et aussi en 1456 (0. 

Deux épées, également à quillons droits, mais différentes du type précédent par 
leurs pommeaux et la longueur de leurs fusées, nous sont données par la figure 2 .  

Elles proviennent d'un manuscrit allemand, précieux pour nous par sa date de 
,497 1'). L'une, la première à gauche, représente l'épée du géant Goliath, l'autre 
celle de la reine Thomyris. Quoique plus particulièrement usitées au  quinzième siède 
dans les pays d'outre-Rhin (61, ces sortes d'épées se rencontrent néanmoins assez 
fréquemment en France i la même époque(7). Leurs poignées sont presque toujours 

( i l  LC saarc xciuci dr  nudrri. ISgii. diir dr i 8 9 i .  Lr lovrrcrv seul ii subi LI$- ihiV-"i il y % urr 
.,>ii. d. l i  .uno....ian d i n e  d.. d.ii" b.liirri dr iu.mr.<io". 

1.1 Bibi. nit., la i .  >r'g<. loi. Sli rsrsa. 

( 3 1  k i t .  MUS. ,  H"rL. MS, ,897. 6,. 3~ verso 

. ,  . 
i * l i .  - Mur;. d. firi io.  Rcubir de Han< h<uluchri. Le Chiiir drv~nc Pihr.. 
i ( 1 '  - Nurrmbrig. Dl"'. g.r""n, gys, roi. 1,. 

,161. - hluric dc &le, r%inr Geaigr% urn#irnr Ir dragon. 
(71  Vers ~ ~ 0 .  - BtbI. O=>.,  Cr. 61C. b?. 2 s ;  Lat. gc4,  foIb3 83  vc?%e, 9,. - L T<?'X'A d o  D w ,  >n. 
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,niiniea d'une pibce de cuir circulaire irnverde pur la fusAc ci se rabaitrtit de 
<liaque c6te sur la lame pardessus les quillons, comme on peut le constater sur 
notre figure a .  Cet appendice avait pour but d'empêcher la pluie de pénbtrer dans 
le fourreau. On le voit assez souvent adoptC pour les Cpées fnnpües  des le qua- 
torzieme siede. Chevauchant les deux bras de la croix fomCe par la fusCe et les 
quillons, on l'appelait chappe de in croix ou simplement chopp~(~J. Les chappes étaierit 

richement ornCes. Celle de I'hpée de la reine Thomyris est brodCe de perles 
(hg. 1). Deux +Ces du roi Charles VI,  montraient des chappee d6corCea aur leurs 
deux faces de sa devise du cerfailt (O.  

Les poignees A quillons plus ou moins recourbts vers la lame, qui prirent naii- 

ssnce au douzième siècle eurent la plus grande vogue pendant tout le cours du 
quinzième. 

Le dessin à la plume, exécuté en ,429 sur un registre du Parlement de Paris 
par le greffier Fauquemberg avec la prétention de représenter la Pucelle l'épée au 
cbté, p,ossède au moins ce mérite de nous donner un modèle de poignée hiidemment 
très usité à l'époque de la mission de notre hCroïne. Cette poignée reproduite par la 
figure 3, est a quiilons recourbés vers la pointe. Son pommeau consiste en un disque 
vertical que nous avons déjà vu terminant la poignée à quillons droits de la figure 1, 
avec cette légère diffirence toutefois qu'ici ce disque est surmonté de la saillie du 
bouton de rivure. Ces sortes de pommeaux avaient été très répandus au treizième 
er  surtout au quatorrieme siècle; mais ils se virent fortement concurrencés au 
quinzième par l'adoption fréquente des pommeaux en losanges tailles à facettes dii 
genre allemand, ou piriformes selon la mode italienne(*). La figure 4 montre une 

(il Ln modcmcs doontnt a rr moi "or iuur a.rrp,i.n. LI, rnimdrnl pic r h a p  Li p.," dd(boid.inu du cuir qd .i,ia"...ii 
I .ni,& d. ..,min, r o v n u v i  d'*pir. 

!il .ISl. - Cjlf l ' b ,  2- Vi. foi. 8 , .  
1386. -lad., fol. go. %p. Gay. C h .  .rzk,.. i 1. ,. 646. 

il, v., ,,,o. - Sccl* dc Ca"= d. SOuvip.< (Ci DLe.)l,  LI CUI. ."M.l. "'6 ,'~,,i, b ",.Y, P. ,<9), 
(41 '4.1. - morcncr, C.L iaL rr 4.. Crniik d. Fibri.no. Adanrion d n  M11.i. 

i 4 . i  -,hi*.. ~ d .  du orn,~,. id.. "in< ceoari. 
Y.,. ,410.- Ibid. ,  Muianitioo.1. *"dm drlCilugo., h".ludrgii Ukrri.- Nilion.ICilbr". Pi<.".ll"...i"iA,iu>i". 

i b  Y", Clorpll. - MY& du LOY".I> ,%"cd dc *,,io. de J><L>F Brl1ini. "in, a o q r i .  "in, H"k.I. 



poignée d'épée fraiiçaise à pommeau en losange provenant d'une miniature d'envi- 
rou 113) 1'1. On peut I;i comparer avec urtc poigrtCe allemande contemponiric 
représentée dans la heure 5W. 

C'est vraisemblablement entre les années 1425 et i435 que furen1 exécutées les 
intéressaiitcs peintures de l'Armorial, dit (le la fiiimi d'or, conserve la Uibliotlihque 

de ?Arsenal!". Elles nous font voir soirante4ix-huit 
chevaliers taurnoyants, dont toutes les épées robatliie,, 
c'est-à-dire sans pointe ni tranchant, sclan l'usage dans 
les tournois, soi11 à qiiillons recourbés vers la lame. Quiiizc 

de ces épees seulement sont à pommeaux discoïdes. 
i ,, On constate une grande diversité de pommeaiix 

, dans les autres. Vingt-six de ces appendices aKecrçiit ! 
la forme de losanges railles à facettes comfiie le 
pommeau de l'épée de la reine Thomyris (fig. 2), 
ou a nervures rappelant les ailettes des masses d'ar- 

6 .  - tp~rilerJuicii~ldriUiiinl(ueii L~IO] .  
mes. Seize sontpiriroi-mes,soit unis, soitcdtelés.Ncuf 

sont constitués par un faisceau de lobes plus ou moiris iiombreux s'épanouissant en 
bouq~ict.  Cinq ont la forme de spatules 2 bords découpés en ti-ois ou cinq delits 
arroiidies ou  poiiiii~cs. Q~intre sont spliérirliies, i i i i ir ou c6ielés. Eiihil  troiv sont ri> 

iri;iliiCir de calices a six pétiilçs sommés dc couvercles coniques. 
1 . c ~  vitraux de la graiide rose do ri-nnsept septeiiri-ioiial de la cathédrale du Mans, 

qui datent d'une époque trks rapprochée de I'année ,430, nous donnent quatre 
modèles d'épées. Les pommeaux de deux de ces épées soiit taillis e n  losanges pris- 
matiques a six pans. Le pommeau de la troisième coiisiste en un losange aplati dans 
le plan des quiilons (iig. 7). La quatrième épée est miiiiie d'un pommeau piriïorme, 
taillé à six Ipans et surinorité d'un boiitoii. 

'L'oii~ ces exerriplrs, tirés de I'arinorial de l'Ai-seiial et des vitraux du Maiis, 
seinbleiit prouver qu'en ,430, au moins dans la haute 
noblesse, on préférait les pommeaux allemands et itaiieiis 
i l'ancien pommeau discoïde français. D'autres moiiu- 
menu  de la même époque nous montrent néanmoins une  
notable quantité de pommeaux d'épées de ce dernier genre. 
C'est le parrimeau discoïde qui est adopté par la famille 
Juvénal des Ursins, d'après la peinture du Musée du Louvre 
représentant le sire de Traynel et sa postérité. La figure 6 
reproduit la poignée de l'épée de ce personnage, type de 
poignée cinq fois répét4 et  chaque fois identique sur le tableau en 
question. Bienque cettepeinturenesoitpas antérieureàl'aimée ,445, i - 6 ~ "  

il est possible cependant que I'bpée avec laquelle le chef de la famille, contr~ri<, 

mort en 1431, s'y t\-ouveportraiturk, remonre à cette deriiière date. '"c"'r3" 

Les soixaiite-dix-huit poignées d'épées de l 'Avi~~u,ial de lo Toiion d'or er trois des 
quatre du vitrail de la cathédrale du Mans ont leurs quillolis recourbés vers la lame. 

- i g i  - 

ceai diic q ~ ' e ~ t  1490, cette farine de quilloiis ne irouvuit beuucoiip plu% rdpuiiduc 

ue des quillons droits, p ' o n  rencontre toutefois assez fréquemment daris les 
miniatures durant tout le cours du quinzikme sihcie. 

plus rares que ces deux derniers genres furent les quillona contrari&a. l'un courbç .,,, la lame, l'autre vers la poignée. La plus ancienne image présentant cetre par- 
ticularité parait être le saint Georges exécuté en 1399 par Jacques de Baërze pour le 
<lut de Bourgogne Philippe le Hardilx). On en trouve iin second exemple vers 1415 1'1. 
~ ~ t r e  ligure 7 en montre u n  troisiémc, tire de la verrihre de la carli6d1ale du  Malis 
que nous venons de citer. 

En dehors des trois catégories de quillons précédemment décrites, quillons droits, 
qiiillonr recourbés vers la pointe et quillans à courbes contrariees, il en existait une 
<luatri&me, celle des quillons recourbes vers la poignée. Encore plus rares que les 
épées à quillons contrariés, les épées à quillons recourbés vers la poignée semblent 

été plus spécialement employées pour la chasse au sanglier('1. II s'en rencontre 
c e l ~ e ~ ~ d a n t  uiie de cecte sorte, suspendue à la ceinture d'un archer dans uile minia- 
titre d'environ 1410 reprtscntant un  calvaire(<). 

Dans les épées, la prise, c'est-à-dire la poignée proprement dite, abstraction faite 
dit pommeau et  des quillons, est gknéralemcnt fusiforme. Aussi l'appelle t'on j r i i i e .  
'I'oujours i ~ i i  peu aplntie dans le plan du plat de la lame, elle se trouve 9ouvenr ]ilus 
1;irge à sa base au dessiis des quillons qu'à son sommet sous le pommeau. On Frn- 
caiitre excepuonnellement des fusées tro~iconiques, cylindriques, à sectioii hexago- 
i i î le('i  ou même simplement quadrang~laire(~) .  

1.a soie, prolongement aminci de la lame à partir de son talon, constitue I'arma- 
iiire de la poignée en reliant entre elles ses trois elle traverse, en eKet, d'abord 
lit garde munie de ses quillons, puis la fusée dans toute sa longueur et enfin le 
ponnmeïu au sommet duquel est rivée iion extrémite terminée quelquelois, comrnr 
nous Pavons vu (figures a ,  3 et 6 ) ,  par un bouton s~illant.  

Les fusées se faisaient ordinairement de bois(?), revêtu de fil de chanvre, de lin 
ou desoie!", triiu, lacez ou rctorr(*), de parcheinin(l*), de cuir collé ou tressé(Li). Sur 
dix-huit +Ces que mentionne I'lnventaire de l'armurerie du château d'Amboise, 
dressé en ,499, dix sont garnies de fouet blanc. Parmi cellewi figurent deux épées 
ayant appartenuau roi Charles VII. Certaines poignées ktaientliées de fi1 d 'argent("].  
II y avait aussi des fusées en fer!,'], e n  bronze(fig. R), en rorne('4. On en vit d'autres 
en laiton doré liées de fil d'argent!.'). Mais les fusées de bois semblent avoir éré les 

(,, Mur.. dr Dijon. 
(11 Bibi. de l< i \ i r in~ l ,  611. tol. 161. 
(1) Vcrr ~ 6 ~ 0 .  - Bibl. Cr. 6.6. Colioi %. $, 96 vrmo. 

( * )  Bibi. dr Car", 'a,icrr. *'*"cd. 237, 10,. 1 3  *crio. 
( l j  ~ 6 x 0 .  -Souvigny. Sume iombdi d i  Louis II. duc de Bourbon. 
16 i t i l .  - \ ius&du b u u n .  iombuu dr Phiiippr Pot. 
(7,  Y.nbiilblrmrni b"" de hZirr. a'"" mo.ro* ou CU de". p2cu rpprl<.i ,ru.'. <ammr lin<iiqu.n, 1.iiurui. *ri 

iourbisxurt dr Piri<, rn  ~it i i  (Gay. Cb". .icUOI., i. I. p .  iljl. 
(6) > J i >  - r . . .  6 iuncr dc 11% de .air pour %irnir i i  poin%nic dcl'un. dei c < y k %  de 'Lxi ... . (Prori. t l u l < -  4. drrr 
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( i I )  I n u i d .  II iiiinxrnY ir !idl~.~ /,diabiu~. (Wh il il..^. 6411.  
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plils employées. Des bagues de metal ou de cuir tressé(') renforçaient soiivent la 
SiisCc h ses cxtrCiriitCs. 

La plupart des lames d'épées du quinzième siède mesurent de quatre-vingt cen- 
timètres.& un mètre de longueur. Leurs taillants sont sensiblement rectilignes depuis 
le talon jusqu'à la pointe, formant ainsi comme un long triangle isocèle dont la 
base serait le talon. En genéral, privees de cannelures, elles possèdent seulement 

une arête médiane en dos d'âne peu prononcée dans toute leur lori- 
gueur. Leur section présente dès l o n  un losange très allongé. 11 arrive 
parfois que l'arête médiane est amortie de telle façon que la section 
de la lame, au lieu de donner un losange, n'est plus que fusiforme. 
Tel est le cas d'une interessante épée de l'ancienne collection Spitzer 
dontlnotre figure 8 offre la reproduction. Voici ce qu'en dit le cata- 
logue de cette collection qui la mentionne comme étant un  travail 
français du milieu du quinzième siècle. 

<r La lame, tout unie, à deux tranchants, est marquée d'une 
croix renfermée dans un cercle. La monture est en bronze doré. Les 
quillons sont plats et rabattus sur la lame, et la fusée, renflée à sa 
partie mediane, est gravCe de guirlandes de feuillages et de compar- 
timents d'ornemenrs de style gothique serpentant en spirale. Sur 
chaque face du pommeau circulaire et meplat, es1 incruste un écusson 
d'argent, &maillé auxarmes du sirede Gaucourt : d'hermines aux deux 
bars adosses de gueules. Longueur imtg 1') 2 .  

Bien qu'on rencontre la forme en flacon lenticulairedu pommeau 
! 8 

i : de cette épée dans une miniature d'environ iqzo ('1, le galbe particu- 

! ;  lier de ses quillons ne permet guère de la faire remonter au delà du 
! règne de Louis XI ,  et nous pensons qu'elle a dû appartenir plutôt h 

Charles de Gaucourt qu'à son pére Raoul, le compagnon de guerre 
de la Pucelle. Deux épées qui offrent avec cette arme une grande 
ressemblance se voient dans deux miniatures postérieures à l'&poque 
de Charles VII(+), d'où nous concluons qu'elle doit être contempo- 
raine des miniatures en question et qu'on peut lui assigner une date 

>.-tp&dipoyur 
~o~i,xi.  dans la periode qui s'étend de 1460 à 1470. NOUS en avons cepen- 

dant donné l'image parce que sa lame prksente le type le plus 
communément adopte pendant tout le quinzième siècle et en particulier au temps 
de Jeanne d'Arc. 

Ces lames à plats triangulaires existaient d'ailleurs depuis le douzième siècle, 
concurremment avec les lames dont les deux taillantr ne se rejoignaient pour former 
la pointe qu'après avoir éte sensiblement parallèles sur leur plus grande longueur. 
011 peut constater cette coexistence de ces deux sortes de lames, surtout dans les 
premiers siècles, en examinant les figures du chapitre consacre aux épkes dans 
l'excellent livre de G. Demay, Lc Coitume ou moym àgr d'oprii la rcrnux('1. 

( ' 1  Miindroo. L i 'dru ,  p. II,. 
1,) c - t - h r u ,  a,w ,i .rn=,z, partu if 1. ..e.i*. y,#-, > s g > .  P. sg 
II/ Bih l  dr Ro".". .,*1. hl .  4. 
] V 5 .  B r u u l l . ~ ,  Bibl. ray., 9381. foi. J verso. 

i d i n .  - Md.. 6 Coi. 86. 

II nous reste à decrire les fourreaux et la manierc dont ils se suspendaient 1 la 
ceinture. 
' Les fourreaux d'epées se faisaient d'aislkr, minces lattes de bois de hêtre('), 

qu'on recouvrait de cuir(') ou de veloun('). Sauf de rares exceptions, une houte- 
rolle de métal protégeait leur extrtmité. Des bracelets également mttalliques, 
appelés virhli, roipeaux, ou aussi boutcrolh, renforçaient parfois le fourreau des epéeî 
des grands seigneurs. En 1411, une épée du roi Charles VI avait un fourreau de 
cuir à 9 coirpcaux d'argmt(<). L'inventaire du duc Philippe le Bon, datt de iqao, 
mentionne un fourreau de velours noir garni en trois endroits de lorqrj boul~rollr~ 
d'argent dore('). 

Deux bracelets de métal, munir d'anneaux destinés à recevoir les crochets des 
belières de suspension, enserrèrent la partie supérieure de quelques fourreaux, ainsi 
qu'on peut le voir sur notre figure 6. Ce mode, frequemment employé au quntor- 
zième siède, se rencontre plus rarement au cours du suivant, où le cuir semble avoir 
été préféré au métal pour les bracelets d'attache. 

On donnait aux belières qui reliaient l'ép6e à la ceinture le nom d'dcholkrlbl. 
La plupart des anciennes épées, suspendue3 au ceinturon du côte gauche, le 

furent àlafois en arrière et en avant afin d'être maintenues dans une position stable. 
La suspension d'arrière, qui aboutissait à la droite du  plat externe du fourreau, 
consista d'abord en une seule courroie. Au quinzième siècle, il y eut le plus souvent 
deux courroies d'arrière, d'indgales longueurs, attachées, la plus courte près de 
l'ouverture du fourreau, la plus longue à dix ou quinze centimètres environ 
au-dessous de la première. La suspension d'avant fut de tout temps reduite a une 
seule courroie. Cette belière partait généralement du Banc droit de la ceinture, 
passait obliquement sur le ventre et venait se boucler à une portion de courroie fixée 
près de l'ouverture du fourreau PUT la face interne de celui-ci, empêchant ainsi 
i'epee de se porter trop en arribre. 

Sur le côté droit des bracelets métalliques qui garnissent le fourreau de l'épke de 
luvénal des Ursins (fig. 6) sont rives des anneaux dans lesquels viennent s'accrocher 
les belières de suspension d'arriére. Le pan de devant de la cotte d'armes dont le 
personnage est revêtu recouvre sans doute une courroie de suspension antérieure 
qui abouUt à la face interne du fourreau. 

Les bracelets de metal des fourreaux d'épées ne constituaient par une nouveaute 
en i4+5. Ils avaient existe au quatorzième siècle('), mais comme la suspensioii 

i i l  ,188. - O r k u u r  Yi ,*Y, I. XX. p. 116. 

( 5 )  i l S i .  x~v , .  - I d .  - Pm%,, Ilil.. l m ~ z t .  i. Il. &s n* d w  313. & Bmrc., c. 1. ~ 5 ) .  

,%go. - Id.. l b i . .  ". 55,g. 
E" .3,,,,. dsp,i4,cs,","" d ~ ,  ~O",~X,,C",S .As " ,,,,, v,r,,,. ,,a,., Y, .,c, 'Cr  &"""7,'. ,. V I , .  (-1. a , ; ,  CS",  CO",,<.^^ de*L<#>c 

i r i ic  rcrouvrii dr 6-0 su dr vriouri dut pccihbicinc«i rcrciu dc cuir l u i  Ir bail. Plut-riic rn eiaii-0 de nieni< r d  *ml% dc 
ÇIi3.1.. YI,. 
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d'arrière ne comportaiialors qu'une .ieolrbeliérc, retrc i i l i i q i ~ c  roiirr<iie a';ir.crorliiii~, 
n , , t t  AU,, 13rtac~lcc n ~ p d ~ i c ~ t ~ .  a i i u d  et, ltuui d u  I'~>urreou, )nuis uu bracelet iuférieur 
place a uiie certaine distance du premier. Quant la belière abdoininale qui formait 
la suspension antérieure, elle se k i t  au bracelet d'en haut. La figure g fait 
comprendre cette disposition. 

Nous n'avons pu découvrir un seul exemple de ces 
fourreaux à bracelets de métal dans l'iconographie de 
l'époque de la Pucelle. O n  peut cependant conclure de 
ce qu'ils étaient connus bien avant 1445 que ce genre de 
fourreau a pu exister de son temps. 

Quai qu'il en soir, l'étude des monuments nous ap- 

Q y+' 
prend que la plupart des fourreaux d'épées du quinzième 
siècle ne possédaient, en fait de garnitures métalliques, que 
leur bouterolle terminalei'). Aux frettes de méral on pré- 
féiait des bracelets de cuir souvent formés par le prolon- ";: \ 
gement des belières. 

La figure i o  offre un exemple de ce mode d'attache des belières 
au fourreau en reproduisant I'épée d'un prince de la maison d'Ail- 

\ ,  
jouSicile représenté dans la grande verrière du transept septentrional ,. -,,,,.,, . 
de la cathédrale du Mans, laquelle verrière semble avoir 6th exécutée ";;" 2:;L.L 
a u n e  époque voisine de 14.90. On voit dans cette figure les deux 

bracelets du fourreau, formés chacun de deux courroies 
jumelées qui paraissent n'être que le prolongement bifur- 
qué de chacuiie des deux belieres de suspension d'arrière. 
U n e  lroisièrne hclièi-e. qui se boucle ii une portioti <le coitl; 
ioir liur'ç i lii Iicr iiitcriir du bracelet superieur, constiiiie 
la suspension d'avant. 

Le pommeau et lesquillons de cette épée sont dorés. La 
chappe esr rouge, ourlée d'un liste1 noir à dents arrondies. 
Les belières sont noires, les clous dorés, et le faurreaii 
rouge, sans houterolie terminale. 

Nous retrouvons, vers 1460, le mode de sus- 
pension que vient de montrer la figure précédente 
dans celle des quatre tapisseries, dites dc 3 u b  Char, 
conservées au Musée historique de Berne, qui repré- 
sente la bataille de Pharsale. Une autre de ces tapis- 

>o. - F~U~,C,"  3 hracdc" d< '"Ir 
series nous en fournit une variante dans I'épée de 

(*ci, . I ,OJ .  Jules César en exphdition chez les Bretons, re- 
produite par la figure I I .  On voit que cet 

exemple diifère de celui de la figure précédente 
e n  ce sens que les bracelets s'y trouvent formés par le prolongement, non bifurqué 
cette fois, des belières de suspension. U n  bouton de métal maintien1 chaque bra- 
celet serre sur le fourreau. Onremarquera le mode d'attache des belières d'arrière à la 
ceinture, vers le milieu des reins. D'après un troisième exemple, également tiré des 

11) l i r r  rrnronmic Y M  dr i  Caurrrsui dooc I'iirimiir iuii ~ " v r r  dr rrr appindirc (6g. 

, ~ ~ C ~ ~ ~ c s  iiipii~sriei, lu be1iAi.e uiitdrie~irc .,s lixiiir rur Iç Ilut,<: droit de lu mémç luçori. 
Nous donnons, dans la hgure i z ,  une autre sorte de suspension d'dpée prove- 

nant d'une miniature d'environ 1465 ('1. Ici les deux beliéres postérieures, plus 
courtes que dans les exemples précédents, n'aboutissent pas 
directement au ceinturon, mais seulement à I'anneait d'une 
courroie qui passe obliquement surles reins e t  va rejoindre en 

. . un point le cdté droit de la ceinture. A partir de ce point, 

'k;-22 -3. la courroie en question devient belière antérieure e t  descend 
en traverssur le ventrepourse fixer en haut du fourreau. 

ff 

Parfois la suspension d'arriére consistait en u n e  
seule courroie, comme au quatorzième siècle. De 
même que la courroie antérieure, elle ~ossèdait alors 

~ ! k  1 
, 

! 
une boucle permettant de Pallonger ou de la rac- 

1 c . ,  
, , courcir à volontél*). Quelquefois encore cette courroie , ,  , d'arrihre se bifurquait hune certaine 

distance du fourreau, donnant ainsi 
naissance à deux bélières, comme le 
fait comprendre la firure i9i'). w - 

Nousavons vu, dansla figure i 1 ,  ". - '"pnsiai d'*pet 
,P,C.T ,<601. des belières munies de mordants et  

accrochées à un anneau reliantl'une 
à l'autre deux portions de la ceinture. Une tapisserie du 
Musée des Arts décoratifs nous montre, vers ,455, un  
eenre d'attache plus rudimentaire. L3extr&mit& supérieiire 

d'une belitre, sans mordant ni cro- 
cher, s'y trouve repliée et cousue sur 

passant que traverse le ceinturon. 

, \  

elle-même pour former un simple . z . -  su*prniian diprr 
(Ver8 i46S).  

II est probable que ces deux modes d'attache des beliéres 
à la ceinture, dont nous n'avons pu constater la présence 
avec certitude dans l'iconographie antérieure à 1450, ont 

néanmoins été en usage plus anciennement(+l. 
A l'exception de la poignée de i'hpée du sire de 

Gaucourt, notoiremement du temps de Louk XI, 
~ 3 .  - s u ~ ~ . ~ ~ i a n  d q r r  toutes les poignées, pommeaux, quillons, fourreaux 

(vui ~oii. et modes de suspension, dont les figures de ce cha- 
pitre reproduisent les images, peuvent convenir, '. croyonsnous, pour représenter I'épée donnée à 

la Pucelle par Robert de Baudricourt. Du  moins sommes-nous certain qu'en les 
employant, les artistes seront à l'abri d'anachronismes trop Ragrants. 

, L I  B N X C ~ ~ .  ~ i b , .  vo. 101. 2 1 4  vcra 
1 x 1  ~160. - Ibid.. 9066. fol. 186. 



HARNACHEMENT DU CHEVAL 

Les chapitres précédents ont fait comprendre sous quel aspectJeanne d'Arc avait 
dû se présenter &a habitants de Vaucouleurs quand elle eut revêtu pour la pre- 
mière fois le costume d'homme qu'elle devait à leur libéralité. II nous reste à décou- 
vrir comment put être sellé et bridé le cheval qu'elle montait lorsque, accompagnée 
de Poulengy, de Jean de Metz et de leur suite, elle sortit de la porte de France pour 
se rendre i Chinon. 

Considérons séparément, d'abord la bride et ensuite la selle. 
On sait que toute bride se compose de la rnonlurr, du inorr et des ri ne^. 
La monture se subdivise en têtière, montonti, frontal et mur- orge. Quelques brides 

ont eii plus la muiirolk. 
La litière, ou drriur dc léle, pose sur la nuque du cheval, derrière les oreilles. 
Les deux rnonfonfr prolongent la têtière le long des joues et vont se boucler aux 

yeux du mors. Chacun d'eux possède une boucle qui permet de hausser ou de baisser 
le inors selon la longueur de la tête du cheval. 

LeJrantal passe horizontalement sur le front, au-dessus des yeux. Fixé de chaque 
côté à la têtière, il empêche celle-ci de glisser en arrière. 

La ioiu-pl-gr part du côté droit de la têtière, entoui-e la gorge et vient rejoindre 
la têtière à son côté gauche. Elle se boucle de ce même côté, appelé cit! tnontoir. 

Lamiumalkcirconsçrit la têteentreles yeuxetlesnaseaux,parallèlement au frontal. 
L'assemblage de ces différentes pièces, qui constituent actuellement la monture 

d'une bride, se retrouve, en totalité ou en partie dans les harnachemenrs représentés 
dans les anciens monumenü. II semble dès lors à l'observateur superficiel que ces 
brides ne se distinguent des nôtres, toujours extrêmement simples, que par leur 
ornementation constante et quelquefois très recherchée. Cependant, si l'on examine 
attentivement leurs images, on ne tarde pas, en les comparant avec nos brides, a 
découvrir des différences plus essentielles. 

L'agencement de la bride a d'ailleurs varié, non seulement d'un siècle a l'autre, 
mais encore suivant les goiits de chacun dans une  même époque. II est arrivé égale- 
ment que des types d'un passé éloigné se sont trouvés reparaitre ultérieurement très 
peu modifiés. La bride normande de la tapisserie de Rayeux, par exemple, possédant 
têtière, montants, frontal et  museroile, mais privée de souegorge, redevient en 
usage dans la première moitié dii quinzième siècle('). Peut-être même n'avait-elle 

: , j  'IOO. - F ~ c ' ~ Y I  dc I '6g l i~r  dr Szimi-Bonnet-1.-TihLLLLL. 
YI., 1 1 7 < i .  - Uibl ML.. b. ,611. Colior , % o .  - b g  r r r« i .  - Bibi. d* Drrrdr, M. 66. Cal. i88.  

, , l l  - b b l .  ii&i.. la i .  ii.9'. (01. 301. 
t 4 4 0 .  - Ibtd., rr, t 3 6 ,  ~ O L ~ O S  >, 6 ;  1,. 3 > 5 3 3 ,  b l b s  3 0 ,  86. 

jamais dtd complètement abandonntc. La figure I, provenant d'une miniature d'en- 
viron 1425('), montre une bride de ce genre. On remarquera que, dans cette bride, 
ainsi que dans toutes ceiles dont les images vont suivre, les montanu sont dépourvus 
dés boucles qui, dans les brides modernes, servent à hausser ou à baisser le mars 
suivant la longueur de la tête du cheval. Ces anciens montants se prolongeaient 

au-dessus du frontal, devenaient ainsi têcière et se boudaient ensuite l'un i l'autre 
sur la nuque, comme le montrera plus loin la figure 5 .  

Des brides, dgalement denuées de sous-gorges, se rencontrent aussi sans muse- 
rolles lx). Nous en faisons voir un spécimen dans la figure a 1'1. 

La suppression de la sous-gorge est une simplification qui eut toujours l'inconvé- 
nient de permettre à des chevaux livrés à eux-mêmes de se débrider facilement. 
Aussi la grande majoritk des anciennes brides possddaient-elles, comme les nôtres, 
des sous-gorges. La figure 3 en donne un exemple provenant d'une peinture de 
Gentile da Fabriano et datant de 1423(r). On y remarquera que la souegorge n'est 
i d  que le prolongement du frontal. Une seule courroie remplit les fonctions de ces 
deux pièces que nous verrons ailleurs nettement distinctes I'une de l'autre, ainsi que 
dans les brides modernes. Un dessin de Pisanellol'i, dont notre figure 4 reproduit 
le calque, offre un second exemple de ces frontaux formant sous-gorges, très usités 
pendant le moyen âge et doni I'ltalie n'eut pas le monopole exclusif(6). 

( i j  Bibi. dr l<Anrnd. 6.8. loi. C. 
(4 i ~ r r <  i3go - Csihidnlc de BIk. S u i u c  cqucruc dr riint Gorgrr.  

.<m. - Chiorilly. Mu<& Cood<. Olrndricr d.. Tr i ,  , i ih~i  h.ui.r. M a i n  *Q&,. 

1 ~ 1 1 1 .  - n i b ~ .  I~C. i,.9,, roi. (17 rrim. 
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II] Vcri ,435. - Ibid.. 6. ilg. fol. i>i vrno. 
(4)  Yiorrnrc, Gd.  i o L  rt mod., Adaniian &i bfigu. 
( 5 )  Vcri 1440. - Mus* du Lou-. 
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%aicl< 1%~-rn dc Plrhird Corsr dr Lio.1 juiqu'au coninirnrci=n<du ui~iin. ( k c i u  dr Chirk,-Quivi k ~ 1 ~ 4 ) .  



Ces frontaux sous-gorges se bouclaient du côte montoir, comme on peut le 
constater su r  iine bride peinte en ,447 par Giovanni Boccatil'l et dont la ligure 5 
donne la reproduction. On doit y remarquer en outre que, si le frontal et la sous- 
gorge sont d'une seule pièce, il en est de même de la têtière et des montants, visible- 
ment bouclés sur la nuque. 

Une particularité qu'il nous faut signaler ici, est la présence, dans les deux 
exemples qui précèdent, d'une petite pièce oblongue posée 
transversalement sur chaque montant au-dessus de la 
bossette du mors. Dans la bride de ,447, cet orne- 

ent est repétésurlefrontal. Dès 1423, o n  voit en  
Italie des frontaux et des montants 
ainsi parés('). Vers 1440. 
Masaccio en décore 
les montanrs des 
brides de ses 

chevaux, à l'ex- 
clusion des frontaux 
qui en sont privés(31. 
En 1447, toutes les 

' brides figurant dans 
1. - *,k ri  b r i k  ii%L~""*" <W.., ,a.a, ~ ~~~ , ~~ .. , 

les deux tableaux de 
i.-O.idriirli<iin.(il,l,. 

Boccati, conservés à Pérouse, en sont munis, aux frontaux 
comme aux montants. C'était donc là une mode bien italienne. Que nous . . 
iretrouvons en  Flandre dans la bride de la monture 
d'iiri clicvalicr dii Clirist dii retable de Saint-Bavon, 
priiit par Van Eyck, vers iq3oW). 

Dans d'autres brides, 

,'. la petite pièce oblongue du 
front se prolonge enamère 
de façon à relier le frontal 
à la thtière entre les deux 
oreilles et c'est en France 
que nous trouvons ce dé- 
tail pourla première fois 15i. 

La figure 6 montre 
unebndeintéressantepour /' 

- 
auqiiel elle appartient. Provenant d'un retable, exécuté par un peintre allemand, 
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connu sous le nom de Maitrc Francke. entre les annçcs 1414 et ~4351~1, no::.c 
dessin reprdsente le harnachement du dieval de Saint Thomas Becket au cours 

.d'un voyage. Ce harnais, d'une simplicité relative pour l'epoque, nous donne une 
idée de l'aspect que pouvait alors prdsenter un cheval de route, comme fut celui 
qui porta la Pucelle de Vaucouleurs Chinon. Ici, le frontal est indépendant de 

la sous-gorge. La muserolle règne seulement sur le 
chanfrein, d'un montant à Vautre. Ce simple dessus 
de nez se rencontre ailleurs, principalement vers ,410 1'). 
On remarquera en outre que le frontal et la muserolle 
dépassent les montants de quelques centimètres et que 
leun extrémités, ainsi dépassantes, sont terminees par 
des mordants. On avait vu, en France. une vinetaine 
d'annees auparavant, des frontaux prolongés de cetie 

Dans certaines brides, la sous-gorge et aussi 
la têtière, au lieu d'avoir la même importance que les 
autres pièces, se réduisaient à de simples courroies (4. 
Plusieurs brides, peintes vers iqqo dans I'enluminure . . . . ,. - qpC dr bidr iraoSiiir du Déramlrun de l'Al-senal (ms 5070) et dont notre 

(XIII-.LX"-* siMc). 
figure 2 1  donne plus loin un spécimen, possèdent des 

têtières extrêmement minces alors que les montants et les frontaux sont larges, ornés 
a u  découpés de façons variées. On retrouve cette disposition au folio 299 du ms 9?3? 
de la Bibliothèque de Bruxelles d'environ t460  

Les chevaux de chasse eurent quelquefois des brides munies de clinsse-moitclies, 
et sans doute partaghrent-ils ce privilhge avec leurs congénères de voyage et de lin>- 
menade dans la saison chaude, Des bandes volantes, en forme de 
lambeaux feuillus, d'environ un pied de longueur, fixées à la jonction 
du. frontal et de la têtière, une de chaque côté, constituaient ces 3 3  
appendices 1'). 

Terminons enfin cet examen des principaux types de montures 
de brides en usage dans la première moitié du quinzième siècle en 
présentant un dernier mode qui diffère des précédents par l'extrême 
simplicité de sa combinaiFon. A l'exception du frontal, tout le reste 

pj 
de la monture se réduit à deux courroies dont l'une est munie ' 3  

d'une boucle. La figure 7 fait comprendre cet agencement. Dans - Bouc,s a- 
chacune des extrémités du frontal sont aménagés deux passants ""'"'. 
proclies l'un de l'autre. La première courroie part du cdté gauche du mors, monte 
le long de la tête du cheval, traverse l'avant-dernier passant de gauche du frontal 

( i l  Muri. dr  Hlrnl0"rg. 
(-1 Vcn \sio. - tisbi. na*.. Li. 676. loliu. 53 rrno. 6 7 .  6%; fr. .%>o. Irlios 7 ,  903 .  roi, s.7 wcrro; fr. iiour. 

, 2 5 5 ,  6,. ,. ririo. 
S U O .  - Iliid.. Fr. <?553.  fol. 30. 

i 0 4 .  - Ibid., Cc. loi<, lai. 60 rrno. 
(11 Vcn ' 4 . 5 .  - Chintilly. MuSi Cond&. C.kodtiii dis i r i s  rirhrs Iicurci. Mai ri Aoli .  
(11 Vcu i13o. - H~urcidr  Turin. fol. r i  *.cm. - Cind Egli'r dr Iainrliivon. van  SC^. Rculiir dr IAgnciu, LIi  CI,.^ 

i i l i~ . ,  du Chri,<, 
,,>S. - MU,.. hiilariqur. Tipii..ii. d,u', i ' l i",n..rT..~". 

[ i l  Vcn ' l i o .  - Bibl. oit.. Ir. 616. <ml. 7,. 
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et contourrie 1.1 iiuqrie. Ari-ivde ;a i l  rnilieit de  1;) riiiqiic, elle rcdçsceri<l 'Iii côté 
droit, rravrrse le dei-iiiçi- passant de droite du  fraiital et côtoie la gdnaclis do 
même côté. Après avoir contourné la gorge, elle se termine par une boucle sur le 
cOté gauche. La seconde courroie part d u  càté droit du mors, monte le long de la 
tête du  cheval, traverse i'avantdernier passant de droite du  frontal, contourne la 
nuque par dessus la première courroie e t  redescend du  côté gauche en traversant 
le dernier passant de gauche du frontal, à la sortie duquel son extrémité vient se 
boucler à la première courroie. Ainsi chacune des deux courroies est successive- 
inerit montant, têtière et sous-gorge. U n  passant de métal, en forme de double 
boucle, réunissait ces deux courroies sur la nuque du  cheval, à leur point de 
croisement, comme L'indique la figure 8('l. 

La plupart des brides du  treizième siècle furent montees d'ap~bs ce principe('), 
qui passa de mode au cours du suivant, mais ne cessa jamais coaplètement d'être 
usité puiaqu'on le trouve, vers iq60, dans les tapisseries, dites de j'uIu Char ,  du  
Musèe historique de Berne. 

Examinons maintenant les mors dont sont pourvues les brides représentées dans 
nos dessins précédents. La première de  ces brides (fig. t )  offre un exemple de mors 
à longues branches, à l'extrémitk desquelles viennent s'attacher les pclilci r ina ,  tan- 
dis que les grovu rifier('), qu'on appelait aussi largz~ rinu(<), aboutissenr directement 
à l'embouchure en s'accrochant aux arcs des banquets sous les boxsettes. 

Nous devons faire remarquer ici qu'à la différence de nos brides modernes qui 
comporlent généralement deux mors, l'un à canon rigide, dit spécialement mors de 
bride, et u n  m o n  brisé, appelé mors de filet, les brides anciennes ne possédaient 
jamaisqu'un seul mors, tantôt brisé, tantôt rigide. 11 en résulre que ces deux rènes, 

rencontre dans les anciens monuments s'adaptent toutes deux i un scul ei 
unique mors. Elles ne correspondaient donc pas, comme on pourrait le croire au 
premier abord, à nos rènes de bride et de filet, lesquelles aboutissent chacune à 
un mors différent. 

La figure 2 nous montre u n  mors sans branches, muni des seules grosses rènes. 
O n  retrouve le mors à branches dans les figures 3 et 4 avec grosses rènes aux  

bossettes er petites rènes aux extrémités des branches. 
Les grosses rènes sonr fixées aux courtes branches d'un mors dans la ligure 5. 

Elle n'y sont pas accompagnées des petites rènes. 
La figure 6 nous met en présence d'une barette d'environ six centimètres de 1011- 

gueur, munie en son milieu d'une courte tige qui la relie, sous la basserre, au  ban- 
quet d'un mors sans branches. Aux extrémités de cette baretre viennent s'attacher, 
en haiaur La grosse rèiie et en bas la petite. La grosse et la petite rkne de la monrure 
d'un des Juger in t i~r t r  de van Eyck s'adaptent au mors d'une manière analogue, bien 

i<!  Ycn i r o o  - Giy. Ciair. ir<Lcai.. L. I. p. 116. 
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q u e  cciic disl>ositioli soit i ~ ~ v c r s é ~  danx lcr Ixidea dcs Chcvulirrj di6 Cliriil du rnimr 
peintre(,). 

D a n s  la figure g, qui provient de l'Adoration des Mages, peinte en 1423 par 
Gentile da Fabriano('), ireparaît un mors à branches. Cc mors, sans bossettes, rap- 

pelle celui de nos bridons de course, par la fagon dont les 
branches traveiaent de part en part I'extrkmité des canons. On  
voit, dans cette figure la grosse rène attachée pres de I'embou- 
chut-e et  la petite en bas des branches. 

La figure io offre un autre exemple de mars, d'environ 
iq3o('i, à chaque branche duquel viennent aboutir deux rènes 
d'égale largeur et semblables aux petites rènes des brides 
précédentes. L'une de ces deux rènes est fixée à l'extrémité de 
la branche. I'autre se relie à cette même blanche, près de 

, l'embouchure au moyen d'une chainette. Ce mode d'attaclie 

; par chainettes se rencontre aiileurs employe pour les grosses 

Quelquefois la petite et la grosse rène, au lieu d'aboutir au 
mars, cliacune en un endroit différent, venaient s'attacher 

touies deux au même point, soit à l'embouchure 
dans le mors sans branches('!, soit, heaucoup plus 
rarement, à I'ex~rémité de la branche dans le mors 
ii branches W. L'une des deux rènes servait dès lors 
de simple doublure à l'autre. 11 y eut d'ailleurs de 
véritables doubles rènes formées de deux rènes 
d'égales dimciisions, semblables à celles de la tigure 
io, mais attachées toutes deux au même point dit 
mors. images et textes ne nous les montrent pas 
avant i380(7). Quant  aux grosses ou  larges rènes 
bradées, frangées, découpées, fesronnées, elles n'ap- 
paraissent qu'après iqoo (a!. 

I I  résulte des documents qu'en principe, au 
quinzième siècle, lorsqu'on adaptait à un mors à 
branches à la fois petites e t  grosses rènes et qu'on les i a - i i r , d r - u l ~ n e  Ir- i , lu!.  

y attachait en des points différents, les premiéres émient fixées à l'extrémité des 
branclres, tandis que les grasses rènes aboutissaient à l'embouchure. A cette règle, 

~ ~ ~, ~ ~ ...~ 
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dont l'cxistenre est proiivéc par d'inriombrables cremples nous n'avons reticoiiti-é 
qiie de rares exceptions('). 

11 conviciit Q ce propos de mettre cn p r d e  les artistes contre l'examen trop super- 
ficiel qu'ils pourraient hii-e de ceriaines miniatures paraiasuiit contredire ceme der- 
nière assertion. Dans ces images en elfer, qu'on trouve fréquemment au cours du 
quinzième siècle, il semble a u  premier abord que la grosse rène aboutisse à l'ertré- 
mite d'une branche de mors très mince ct rigoureusement droite alors que la petite 
s'attache seule i l'embouchure. Mais voici la réalite. Une mince courroie, ou une  
cliaînettc, dont la longueur variait de cinq à vingt centimètres environ, reliait sou- 
vent I;i grosse rèiic :, son poiiit d';iii;iclie. 1.e poids de cette rèiie parfois très large ei 

d'aiitiirit pliia loini-de, ol>Crait rrir I;i 
. ~ cliainette une tensioii qui la maiiitennil 

absolumentdroite. C'est cette chainette 
ou courroie d'aspect rigide qu'à pre- 

i mière vue on est tenté de prendre 
i pour une branche de mors. 

Ainsi donc, au siècle, 
' la règle ordiri;lire iut d'artacliei- l;i 

grosse rène à I'emboucliure et la petiiç 
i à l'extrémité de ka branche du mors, 

et ce n'estguère que dans lecourant du 
seizième que cet ordre fut interverti. 

11 nous reste à parler d'un genre de 
,,. - iiridr ~~~~,,<i<.   la^. mors, qui nous semble, en raison de sa 

iréqiiente reprtsenrarion dans I'icona- 
graphie contemporaine, avoir Gré parriculièremenr e n  faveur P l'époque de notre 
Iiéroïne. La figure i i nous en offre un exemple provenant du  retable de Saint- 
Llavoi~ de Gand, ceuvre à laquelle travaillait encore Jean van Eyck en ,430. Ce 
mors se fait remarquei- par lc peu de longueur de ses branches. Sa configuratioii 
i'assiinile à u n  type de plus grande dimension qu'on rencontre dans maintes 
miiiiatures de la moitié du  quinzième siècle(a). Parmi les précieuses 
reliques du passé que renferme l'inestimable collection Pauilliac, il existe uii 

spCcimeii de ce dernier type. L'obligeante amabilité de M. Pauilhac, auquel nous 
reirouvelons ici nos vifs remerciements, nous permet d'en donner l'image dans la 
fisure i ? .  On y constarera sa grande similitude avec le mors de van Eyck (fig. 11).  

La différence entre ces deux mors ne consiste guère en effet que dans les dimensions 
de leurs branches. Les branches du  mors de la collection Pauilliac mesurent quâ- 
torre centimètres et derni, du canon à leurs extrémités, tandis que, dans la figure i 1 .  

la même distance est rnanifesteinent moindre. 
Nos dessins précédents ont montré combien les brides, leurs mors et leurs rènes 

variïienr de formes et  d'ornementationsà une époque oùla fabrication en séries était 
[ v 3 .  - Gard. Esiire d. irini-Brron. R ~ u b i .  dr t'hgnuu. Lo rhcralirri du Chri5i. 
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iiicuiiiiue. Nuus alloiis vuir que ccite diverait6 it'éuii pas moindre da118 Ics sellcs. 

Les selles de chevaux s'appelaient lcllrr à dniatirhrr pour les distinguer der seller à 
,cuir et des icllrr dc retrait, fabriquees, comme les premihrea, par les selliers, bien 

n'eussent aucun rapport appréciable avec l'équitation. 
Oeux sortes d'ouvriers concouraient P la fabrication des selles h chevaucher. Les 

<ir$onJ étaient construits par les chapuùcun. L'arçon, partie solide de la selle, consistait 
en  un bâtis de pliisieurs piéces de  bois de hêtre assembl4es. Comme encore attjoitr- 
d'liui, il se composait de deux lames, appelèes bandcl, destinCes h s'appuyer sur les côtes 
du cheval de chaque cbté de l'épine dorsale et réunies par deux arcades. L'arcade de 
devant pl-otégeait le garrot, l'arcade de derrière les reins de l'animal. L'article 2 der 
utaruts des selliers de Limoges, de ,403, 
exige a que l'arçon de In selle qui se 

mettra en ouvrage neuf soit bien sec et 
soit bien ferme dans les jointures, les- 
qiielles seront bien encollées de bonne 
colle entre les 2 joints et réunies avec 
bonnes clavettes de fer(')>. L'article 3 
des mêmes statuts recommande que I'ar- 
<;on a soit bien nervé dessus et dessous 
ainsi qu'il appartient e t  dessous qu'il 
soit couvert sur les nervures afin que 
la sueur des chevaux ne détrempe 
1'"s les nervures... 

L'opération de la ireruure consis- 
lait dans l'application d'un nerf de 
b-uf réduit en filasse qu'on écartait 
et étendait sur l'arçon de  tous côtés 
cil l'enduisant de colle forte chaude. Une fois refroidi et sec, l'arçon ainsi nervé 
était recouvert de toile trempée préalablement de même colle. Puis on les ferrait i 
certains endroits de bandes de fer plates et autres Serrements tels que porte-étriers, 
boudes et anneaux enchappés cloues au bois. Les selles étaient ensuite livrées aux 
nrni i r rur~  qui les recouvraient en dessus de cuir de  vache, de cordouan ou de 
inouton bien preparé et en dessous de peau de mouton. Ces cuirs se fixaient sur  
l'arçon au moyen de clous de  fer i larges têtes rondes appelées b e ~ o n i ( ~ ) .  On  y 
zjoutait les sangles, les étrivières avec leurs étriers, les poitrails, qu'on nommait 
aussi picièm, les culières ou croupières etc... 

Le cordouan qu'on employait pour recouvrir les selles était de teintes 
variées, rouge(*) n o ,  vert("). On  remplaçait quelquefois le cuir par du 
velourslr) ou du drap de différentes couleurs(8). Les selles se bordaient de laitoti(*,, 

1 l ,  car. Ciii,. id",., r. L. p. 54. 
1') Id. »id. 
(3) <<os. - G y .  Cidii. dr'k~l. .  i. 1. p. II. 
( 4 1  %,-o. Cpt< d' ,'!'"," d" .O,, fol. 19, ap. Gsy, m,,. a,'h,., ,. ,, p. 2,. 
( 5 )  ,100. - »id.,ro,. x i .  
III I,OI. - m.. roi. r t .  zp. car. i. r. p. 
, i l  I l l a .  - L. dr Llbard.. L1i hi." I l r r g . .  i. I. ". <,.o. 
181 .<". - Id. , ,bi i . .  ". ,9<,. 
19, ,<o.. - 4,. d2 !',<W.. i. .v. roi. 4".  
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d'os('), de fer('), de cuivre doi1'1, d'une ou  de dccix ( 4 1  ou trois ningées de 
clo~~sl'l. Uue livre de cotoii cii rernboui-lait le ~iège(';). Lc cuir de la bride, des 
rênes, des Cirivièi-es, dit poitrail et de la croupière se trouvait parfois recouvert de 
soiel'), de velours(V), de satin(9I ou de simple drap('o) et, sur ces étoffes, on 
appliquait des dtcoupuresl'l), des broderies("), des franges(") ou des ornements de 
mdlal('<J aussi bien que sur le cuir lorsqu'il restait apparent. 

LI y avait lesirliu 6 rhniou~hcr  m gurrrrlLJ), les 111h à rhcuorrchrr rn rhouirci (lGl, l e sn lh~  
dt juiilci ('il, detournoi< (lSl,drporrrncril dr bonniirrr ('O), les selles de chasse, à courre ni 
6uir ("i, Ici ~ c l l r ~  i rroir<i pour ~ioi-ter les in al le^ ("1. De plus Ics niicicnî textes, comptes 
ri  iiivctiuiiicï, lorsqu'ilr iiiciirioiiiiciit uiir relie, iiidiqueiir presquç toujou~~sle  geni-e 
de clievzl auquel elle est destinée. C'est ainsi qu'on y rencontre des rellcr d r p a l g r o i i ,  
dc coeriicrr, dc hnqunide~, dr io>icinJ. A chacune de ces catégories de montures corres- 
pondait donc une selle spéciale. 

I I  serait bien difficile, croyons-nous, et d'ailleurs de peu d'intdrêt de découvrir 
actuellement les différences qui devaient exister entre les selles affectées aux divers 
genres de chevaux. Aussi allonsnous borner nos efforts à rechercher eri quoi 
roiisistaii la selle de voyage dans le premier tiers du quinzième siècle. 

L'etiliirniiiure du L i i m  du i l lmri l i r i  débute par une scène reprtsentant deux 
rnarchaiids vénitiens prenant congé de l'empereur de Constantinople pour aller à la 
cour d u  grand Khan des Mongols. Les chevaux de ces voyageurs attendent à la porte 
du palais impérial. O n  distingue la selle de l'une de ces montures dont nous repro- 
duisons l'aspect dans la ligure i3('1l. Le siège de cette selle parair peu ilevé et, si le 
devaiit de l'arçon é une certaine importance, par contre le troussequin, aplati et 
renversé en ai-riére defaSonàprolonger saris à couple siège de la selle, conrraste avec 
les ii-i>iisrc<lxiii\s ii do~sieis d r  IL, plupart dcs sellc~ dç 1'l)puque. On remarquera que ,  
sous ce dei-nier iapport, ceire selle n'est pas sans analogie avec nos selles modernes. 

Ou reilcontre ce type, quant au  troussequin et aux quartiers taillés carrtment 
dans uii inaiiuscrit contemporain du précédent, mais cette fois sous l'assiette d'un 

. ~, 
(15) 7161. - Prosi. ,eurl>. di, iwi idarir . .  i. 1. ,,. lu. 
('fil i la.  - Ld.. Ihid., >i" 1i6. 
1 ' ) )  L ~ u - s ~ z ~ .  - Li dr  Liliardr. LIS Ou k Hi.rz., c. i. 62,.  bis. 

. 1 < 6 ~ i 4 1 1 .  - Id.. ,bu.. r. II. na hgni.  
( ~ i )  >3SL. - Yraii, I n u i l .  in /*'& hrg.. i. II. n. a ( < ; .  
1'9) 1118. - Id.. ,Y>.. ,09. 
( l o )  ,416. - L. dr Liordc .  L<i i*ir /i Biui$.. c. 1, 183 .  

.<z i .  - 0ou.i d'*,cg. Ciai, dipL''' ".diil' ,'I.~~YY ." ..*- i ,hi& Y,, 
[ i i l  1340. - Canpl<i dr 'ai.dibi dBui fol. l rcrro, Gay. L. i. y. 163. 
12.) Ei. Piriid. L','"ri dr P*iii+pl i ',&,di. p. 11.. 

1i11 Ycn i l s e .  - Uibl. ut.. C i .  ~ 8 i 0 .  toi. ,. 

Ihomrne d ' a rmcsc~rnbr ion t (~) ,  cc quiprouve qu'il iifCtiiitpaa rCrerv6uniquemrritaux 
dievauchées des voyageurs. O n  le rencontre encore, avec lem angles d a  quartiers 
tégèrementarrondis, dans uneschile de martyre, peinte vers 1425, où l'on voit saint 
Eric, vêtu seulement de ses braies, mont6 sur un cheval et frapp6 par deux bour- 

reaux('). Toutes Iw selles reprdsentées dans un Parcival 
de la Bibliothèque de Dresde, d'environ 140, qu'elles 
appartiennent à des cavaliers en armure ou à des person- 
nages en costume civil, sont semblables à I'arçon de notre 
ligure 13. 11 en est de même de la majorir6dca arllea qu'on 
voit dans un  manuscrit du Musée germanique de Nurem- 
berg, date de iqqi('L Nous croyons y reconnaître ces 

c 
pclilrr sclkr d'Alhaignc qui mirent si rudement P l'épreuve 
l'assiette du bon duc Philippe de Bourgogne aux joûtes de 
Lanshong, en 1454(+l. Ces sortes de selles, propres au 
voyage ou à la promenade, possibles à la guerre, offraient 
en effet peu de dcurite pour la joîite. Les cavaliers ne s'y 

I trouvant étayes par aucun arrêt  saillant étaienr à peu près 
cerrains de vider les argonsen casde chocdirect de la lance. 

LI. - H~r~i r i l ic inrn i  B"<i i ,  
La seule différence qui existe entre ces selles allemandes 

["Cr, , < .O ,  eL la selle de la figure 13 consiste dans la forme des quar- 
tiers, lesquels, au lieu d'être coupés carrément, sont 

taillés en demi-cercles dentelés dans les manuscrits d'outre-Rhin, disposition qu'on 
rencontre d'ailleurs dans beaucoup de selles françaises de la même époque. 

Plilsieurs rnanuscria. notamment le 
Liisrc 1 M ~ ~ ~ i l l u ,  d'où provient notre A% 
ligure 13, nous montrent une variante du 
lype précéderit avec troussequin bilob6P). ', 

II y a lieu de remarquer que, dans le Livre 
del 1 ,  cette sorte de selle à t rous  
seq~iin aplati, renversé en  arrière et divisé .., , ; . .y g:,!\ , j  
eii deux lobes. ae trouve exclusivement rd- 
servée aux guerriers tnrtares mahométans(') 

.<. - k l l r .  ii"ui<rjuin bibb. ("c., i,,", et ai-rnénien~(~). alors (lue le5 autres manuscrits 
naus la font voir aussi bien adoptée par lesoccidentaux, tant civils que militaires. La 

11)  Yrri i o i o  - lia., fi. .6+.. hl. ii. 
i ? l  Brii. \lui.. Add. ME. iB8 io .  fol. .Iti uiiso. 
il, K. ""S 

16) Bibl. ozi., Ir. 16i0. Cal. '44. 
I I )  ibid.. folioi *riao. x 1 8  
(SI Ibid.. fol. ni$. 
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figure 14 en offre un spécimen('). Cette selle et la précédente rentraient dans la caté- N~~~ donnons ici (fig. 16) la selle du cheval d'un roi Mage du tableau de 
gorie des p l o l r ~  icll«(') appelées ainsi pour les distinguer des selles à troussequins hj;isaccjo que nous venons de citer. On  y voit la housse dont on recouvrait souvent 
saillaiits dont nous allons présenter quelques exemples dans les figures suivantes. les selles pour chevaucher en chausses. Les cornes du troussequin, plus larges que 

Le dessin que donne la ligure 15 est tiré, comme celui de la figure 13, du Lii4rr c ç ~ l c r  de la figure 4, y sont aussi moins recourbées. Nous constatons la présence de 
rlrr M m i l l o ( ' ) .  La miniature dont il provient montre cornes du même genre au troussequin d'une 
l'explorateur anglais, Guillaume de Mandeville, quittant son autre selle de voyage représentée par la figure 47 

souverain pour s'en aller aux pays d'outre-mer. On y voit .y&&, t*7=p un trousseqiiin saillant, en arc de cercle, posé provenant ne fallait pas d'une en effet miniature que les d'environ troussequins 1440('). fussent 11 
de champ sur i'arçon. Nous en retrouvons u,, trop cintréspour pouvoir se mettre en selle et e n  
semblable, au folio 3 du même manuscrit, . descendre facilement('l. Les selles de joûres et de ,!@e L sur la selle d'un autre voyageur. Ce type tournois avaient cet inconvénient de nécessiter 
se rapproche du troussequin des selles de nos l'aide d'autrui pour s'y installer ou les quitter, en * cuirassiers. raison des cornes tres recourbées de leurs t1 .o~~- 

r\, ' 
C'est uneselle sensiblement diEéreiite de ces sequins 1'). 

trois derniers exemples qu'à montrée le dessin '. .> Les cornes modérément cintrées furent d'un 
de Pisanello, reproduit au trait dans noire i !. - 7 ioiisxquin I coram 

,,,,,,. r.llr +r,,$Si. ("cri i,l"l usage général dans les selles de guerre pendant 
,j.scii.i iruuilc,ui~ , . ~ i i ~ . , , , ~  ! r . i ~ i r i u i .  figure 4. Mais tout le cours d u  moyen âge ~ a r t i r  de la fin du 

commeellenaus ,li3ii,.iCme siècle(<). Elles exisrenr encore aujourd'hui dans les troussequins des selles 
pal-ai: rciiti-er dans la catégorie des selles destinées .. . . I ~ , ~ v e i i ~ ~ l r s l ' ! .  
plutat aux chevaucli6es paciliques qu'aux entreprises 'y I.;i ligure 18 nous offre un dernier exemple de selle de voyage. II est tiré, comme 
de guerre, nous croyons pouvoir la mentionner ici à 

lcr Iigiti-es 3 et 9 de ce chapitre, de l'Adoration 
la suite des selles de voyage représentées par nos rlcxi\l;iges de Gentile da Fabriano, datée de 1423. figures 13 et 15, Elle se singularise i la fois par I'im- 

 IL^, les cornes du crousrequin s'étendent moins en 
portance de son arcade de garrot, en forme de ) 1;irgcur que dans les deux selles précédentes, mais disque posé verticaleinent A la fagoci d'un écran, et I se <Iressetii davantage en hauteur à la façon des pir 1ç dossiri- bas, B deux corileu, qui constitue son 

pniiites d'un croissant. II en résulte un dossier' troussequin. Ces deux cornes se recourbent en avanr 
concave en son milieu. On rencontre cette 

de manière à circonscrire le séant du cavalier. Cette 
v:il-icié dii troussequin i cornes dans des selles 

disposition existait dans la plupart des selles de 1 <lc ~<cerl-ç(").  
combat, mais avec un dossier généralement plus ' 

1.c poids de la selle nécessitait le plus souvent 
élevé, donnant naissance à descornes plus larges en J i'iir;ige d'uiie courroie de poitrail, qui l'empêchait 

C- 
Iiaunur. Si l'on en excepte les statues de Barnabo r- rle glisser en arrière dans les montées, et quel- 
Viscoilti du h.1usCe archéologique de l'Académie , 

<i~clois  aussi celui d'une iroupiire ou ailiirr qui la l!? 18. -sue tm~icmmc ,,%*SI 
de Milan et du saint Georges de la cathédrale de i s! ; J  \ rcienait en sens inverse dans les descentes. Cette 
Bâle, touies deux de la fin du quatonième siècle, , 

&>-_~i+- clcl-iiièi-e pièce de harnais était moins indispensable que le poitrail, la prokminence 
les trousseqiiins possédant des cornes aussi minces 

i ,, mu,7cqu mtco,nc9 i l i i  gnrrot suffisant généralement à arrêter les poussées de la selle en  avant. C'est 
que celles que nous a fait voir la ligure 4, ne se ivrn ch*"! ~xx~rquoi, sur les sept harnachements de voyage, tous munis de poitrails, reproduits rencontrent que dans l'ceuvre de Pisanello(d. Quant àl'arcade de garrot en forme 

il;i~is nos figures, deux seulement possèdent des croupières. L'utilitk de la croupière 
de grand disque, on la retrouve dîns I'Adoratioii des Mages de Masaccio du 

ri>iisiriait surtout en ce qu'elle supportait les boutrauux, lanières pendantes plus ou Musée de Berlin et, plus tard, vers 1460, sur une selle de guerre, dans une dei 
tapisseries, dites dr Jlzirr  Cpinr, du MusCe historique de Berne. ' 8 1  i i ii. ilc L ' A T ~ ~ ~ ~ .  sa,,,. foi. sir. 

: 3 I  K .  < l i  Ucilcurl, hu,irncniU.i< i r i  h.liau ii r . 4  p. 8 8 .  81. 
IL!  "cra L W O .  - %bI. nac., rr. L > L ,  (0,. j. ' 1  \izLlmmiu <d<rourhy. I. I. p. 69. 
( 3 )  Froiirzri. t. X. p. .rii. 
(11 V i i  >lia. - u'ibl. ,,r<.. rr. "sio. io,. ,,'. !.O 7 , l n .  - sirau d. mippr <*lsrr.. dr  rbndr. 

(41 Vet, iIlo - Yironr. Eglise Yi i i ic -Ai i isui ic ,  Fr.iyur dc raini Clorgci. r;i hi.,. du rraud~,~. MU,.. ..t, kt *u., ~ c t i  .ar b.idi.n AC tiuruuz dr ta D ~ ~ ~ ~ ~ .  

i + l i .  - >lid.iilir dr  hlrhiis(s N a v r b .  I'i! Ycri 1 1 ' ) .  - Usil. MUS,,  Hari. hlS. < < 1 3 ~ ,  la,. i16 v c r a .  

i 1 4 1 .  - \I(dail lc dr b u i s  I I I  deCooiquc. % ( * o .  - Rruiriiri. Bibl. roy. 9066, folio< c i 8  r t n o ,  *i l  vrrio. 
, 4 7 0 .  - Ib id . .  $01. 4 4 8  rriio; 7 ,  id. 3 6  ..rio; 8. 81. 4,) r cno;  9967, (oliai 40. i l 0  "crio. 
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inini~is d6ci1itl1Ccs <lui  asi.v:iiciit 'le cliiir~c-iiioi~rlie~ cti iiir?rne iernpa qiie iI',iriictrietits 
(Voir nos ligiti-cl i ,  2, 15, i6). 

Lesétriers étaient, soit à branches droites comme ceux des hgures 6, 15 et ig(x), 
soit à blanches convexes ainsi que l'étrier de la figure 18. Celui que nous montre, en 
A, la figure tg  est vu du dehors, c'est-àdire du côte par lequel, selon la règle, on 
doit introduire le pied. Nous donnons, en B, la face inverse du même étrier qui 
n'est visible qu'uiie fois l'étrier chaussé. On voit par là que les deux faces de cet étrier 

_..-- 
sont dilférenres. Beaucoup d'étriers du quinzième et même dii 

. - J  

seizième siècle(.) eurent ainsi un endroit et un envers. C'est ce 

1 ' 
qui explique pourquoi, dans l'ancienne iconographie, on ren- i",, ( contre ment à si l'usage souvent régulier. des étriers Certains chaussés cavaliers par le dedans, en effei contraire- tenaient, 

lorsqu'on leur amenait leurs montures, ce que les étriers 
se présentassent pendus aux étrivières sur leur endroit souvent 
très orné. II fallait donc que cesétriers fussentmontés aux Ptri- 

vières, non comme l'étrier de la figure tg qui fait voir soii 

j&~ / /  envers, mais comme l'étrier de la figure 18 qui montre son - endroit. nés lors pour chausser l'étrier de façon que l'en- 
A droit restât en dehai-s et visible et l'envers en dedans et 
". - Ec.:cri"er,%4,~). 

caché, force b i t  de le chausser par le dedans. 
1 x 3  étrivières, bouclées aux portcitrivières rivds à I'arsan, ne pendaient 

pss extérieurement sur les quartiers comme dans les selles modernes, mais 
restaient cachées sous les quartiers pour n'apparaitre qu'après les avoir dépassés. 
ainsi qu'on le voit dans nos figures i ,  2, 15, 18 et ig. Parfois cependant elles 
resïormientàl'cxtérieur par une mortaise pratiquée dans chaque quartier à dix ou 
vingt centimètres environ de son bord inférieur selon la longueur des quartiers('1. 

Nous croyons avoir montrë jusqu'à présent une quantité suffisante de brides, de 
mors, de selles et d'étriers, de dates diffërentes et de diverses provenancés, de la pre- 
mière moitié du quinzième siècle pour donner une idée générale de ce que fut le 
harnacliement civil durant cette époque. Il nous faudrait maintenant, afin 
d'atteindre pleinement le but que nous nous sommes proposé dans cette élude, 
pouvoir extraire de l'imagerie ancienne un document réunissant les trois conditions 
d'être français, de rept-ésenter des voyageurs à cheval et de dater de 1429. NOS 
recherches à cet égard ayant été infructueuses, nous devons nous conienter de trois 
peintures qui toutes trois représentent bien des voyageurs en cours de route, mais ne 
sausfoilt que partiellement aux deux autres conditions. 

De ces trois images la plus ancienne est française et son exécution remonte 
approximativement à l'époque de la naissance de notre héroine. Nous en donnons 
un dessin dans la figure 10. La seconde a été peinte entre les années ,424 et 14.35 
Elle nous serait donc d'uii grand secours si elle n'était allemande. Notre figure 6 a 
montré un harnais de cheval qui provient de cette peinture actuellement conservée 
au Musée de Hambourg. Eniin, la troisième image, française comme la premiére, 

(11 MU... du La""... Pisincilo. drrsin i~prrirnimi "S. wllr dr mvirr. 
/*/ Czviogur dr b rallriYan Spimr. W. 468. d16 .  
19) i&Ea. - Bruielin. Bibi. rop. 9016. Ioiioi %oz rcr io .  116 urimo. 437. 
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dilie nrulrmriit d'environ 1440. On en voit la reproduction danr la ligure QI. 

Les figures 1 D  et 11 représentent, l'une et l'autre, 1. trente ans d'intervdle, la 
,;me scène d'un conte de Boccace, un voyageur chevauchant sur une route, suivi 
dSun valet également c h e d ,  porteur d u  bagage. 

La premi&re est Uree d'un Dlcomirm, historié pour le duc de Bourgogne, Jean 
Peur, vers ~ q i o ( ~ ) .  La seconde provient d'un manuscrit que le duc Philippe 

le Bon fit exkcuter du mime ouvrage trente ans plus tard W. Ainsi, de ces deux docu- 
ments, l'un est anterieur de dix-huit ans environ 1 l'année tqag, alors que I'autre 
,,'est p è r e  que de deux Lustres posterieur cette date. C'est donc ce dernier dont 
1"s costumes et les harnachements doivent se rapprocher le plus de ceux que nous 

I 
! 

~ ~ . L- 
'S. - V O ~ ~ ~ ~ " "  (TC" ' , ~ a )  ". - VO~$."" 1°C" .,'O, 

cliei-choris afin de pouvoir condure ce chapitre d'une manière aussi satisfaisante que 
porsiblc. II semble en conséquence qu'il eût dû nous suffire. Nous allons voir cepen- 
dant que la comparaison de celte miniature avec la précedente, en nous montrant 
i'fvolution de la mode dans l'équipement des voyageurs, de iq io  iqqo, sera pour 
nous, quant à certains détails, d'un grand intérêt. 

On remarque tout d'abord que la houppelande i mi-jambes, fourrèe seulement 
inrérieurement, dont se trouve revêtu le cavalier de 1410 (fig. zo), a fait place à la 
robe courte bordée de f o u m r e  dans le costume du personnage de 1440 (fig. ai).  Ce 
dernier est coifféd'un chaperon enformé, enserre d'un chapeau de hiPvrc ~ r o s  bour- - 
relct, tandis quelevoyageur de iqioasimplementparéson chefd'un chaperon façonné 
"ia toquarde. U n  tel chaperon. établi demeure. disuensait du chaueau dont ü était . . 
i'équivaleiir. Les deux rnaitres sont tous deux chaussés de houseaux à plis et à pieds 
pointus. On voit par ce dernier détail que les changements de la mode n'avaient 
pas aiiecré ce genre de chaussure et que par suite il a dû exister au temps deJeanne 
d'Arc tel qu'il apparaît dans nos deux dessins. 

i.1 8,bi.d- V X ~ Y ~ .  FIL,. kt. ip8g. te. ,*. 
1'1 Bibl. dr  iAirrnd. 1Qlo. fol. 1 7 .  
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La coinparaison entre les deux serviteuis n'est pas moins intéressante. Le valet 

de 1410 (fig. %O),  porte une houppelande à petites manches laissant voir une façon 
de manches de pourpoint très en faveur alors, mais qu'on ne rencontre plus 
qu'exceptioinellement après 1420 La robe du servant de ,440 (fig. o i )  est de 
même coupe que celle de son maître avec cette différence qu'au lieu d'être bordée 
de fourrure, elle est découpée dans le bas à la mode d'Allemagne. On avait beau- 
coup usé des découptires eii France, vingt-cinq ans auparavant, mais depuis elles 
avaient disparu des robes courantes. On les réservait pour les robes déguisées dont on 
se parait dans les fêtes et souvent aussi, comme on le voit par notre figure 21,  pour 
les robes de la domesticité. Nous aurons l'occasion de reparler des découpures des 
robes dans la deuxième partie de cet ouvrage. 

Nos deux valets sont coiffés l'un et I'autré, inais diversement, du chaperon à 
enformer. Celui de 1410 (fig. 20) l'a troussé i n  forme de chapeau, la cornette tor- 
tillée en turban alors que le chaperon du valet de iqqo (hg. a i ) ,  d'ailleurs privé de 
cornette, est porte enformé. Tous deux sont pourvus de chapeaux rejetés su r  le 
dos et retenus au cou par une cordelière. Certe façon de porter le chapeau existai, 
donc du temps de Jeanne d'Arc. Le bord du chapeau de 1410 est retroussé par 
devant. De gros bourrelets bordent les deux chapeaux de '++o. 

Quant aux harnachements des chevaux, nous retrouvons dans la miniature de 
,410 (fig. sa) la selle au troussequin fuyant en arrière que la figure 13 nous a déji 
montrée à la même époque sur le dos du cheval d'uii voyageur. La selle de ,440 
(hg. s i ) ,  complètement cachée par la robe du cavalier semble devoir être, soit du 
même type, soit de celui qu'à représenté notre figure 15, car si cette selle eût possédé 
un troussequin à cornes, ces appendices, circonscrivant toujours le séant par dessus la 
robe, eussent éré visibles sur la miniature. Les brides sonrdépourvues de muserolles 
dans les deux documents. Une très mince courroie, servant de têtière, contraste 
avec la largeur du frontal et des montants dentelés dans la bride de 1440. Remar- 
quons en outre que la selle de maître de tqio possède poitrail et croupière, alors que 
cette dernière pièce est absente dans le harnais de son valet ainsi que dans ceux des 
deux cavaliers de 1440. Mais l'intérêt que nous offre la comparaisan de nos deux 
miniatures réside moins dans les diErences que  nous y découvrons que dans les 
ressemblances et en particulier dans l'identité absolue des paquetages sur les selles 
des deux servants. Cette identité nous prouve en effet qu'au cours de la période de 
trente ans qui sépare la date de ,410 de l'année ,440, la disposition du bagage sur 
les selles des chevaux de route ne subit aucun changement et que par conséquent 
elle existait en 1429 telle que nous la voyons sur nos dessins. 

II arriva souvent, au quinzième siècle, qu'on troussât la queue des chevaux, 
comme l'a montré la figure 1. C'était une précaution utile dans la mauvaise saison. 
De i q i o  à ,470 environ, les monuments nous en  fournissent une suite ininter- 
rompue d'exemples, trop cai~sidérablepourpouvoirêtre citée. Parfoisaussi les queues 
furent coupées très courtes et réduites seulement à quelques vertèbres(,). On devint 

,>~iisraisonnable vers 1460 en nc Ica diminuant qucde la moitiddelsurlonyucurI'l. II 
y eur encore des queues troussees en façon de longs catogans trks serres (kg. i6), mais 
on ne les vit guère qu'en Italie, de t440 à ~45o(.l. Toutes ces particularitds n'em- 
pêclièrent pas la plupart des queues de chevaux de demeurer libres et flottantes ainsi 
que le montrent nos figures 20 e t 2 i .  

Comme nous l'avons dkjà dit, des deux documents qui représentent ces figures, 
c'est celui de 1440 (fig. a i )  qui doit hxer davantage notre attention puisqu'il est de 
dix ans seulement postérieur à l'epoque de la mission de notre heroinine, alors que 
l'image de 1410 (hg. oo) lui est anterieure de près d'une vingtaine d'années. L'équi- 
pement de la Pucelle et de son escorte, en route pour Chinon, devait donc se 
>approcher sensiblement de celui des deux voyageurs reproduits dans la figure 2 t et 
s'éloigner d'autant des mises en scène anachroniques et fantaisistes avec lesquelles la 
vaillante petite troupe a toujours été représentée jusqu'ici. 

Les chapitres précédents ont expliqué la signification des termes de chaperon i 
huri inc, @,b,b07ipporr, ~hauire i nl ta th~r ,  robr i hommr, liouuztix, employés par l'auteur de la 
Chronique de io Pucri* dans sa description du costume fourni à leanne d'Arc par les 
liabitants de Vaucouleurs. Les dessins, qui en accompagnent le texte. ont montré les 
aspectt que  présentait alors chacune de ces parties de l'habillement. Enfin les patrons. . - 
que nous en avons tracés, vont permettre de faire réapparaître à nos yeux, au bout 
de  cinq siècles, robes, chaperons, houseaux, avec les formes qui les caractérisaient, 
et tels que put les revêtir notre héroïne au moment où elle entreprit son voyage i 
Chinon. 

En possession de tous ces éléments, il est aisé de reconstituer, d'une fason plus 
exacte qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, la scène dont furent temoins, au matin du 
23 février de l'année ,429, les habitants de Vaucouleurs accourus pour assister au 
dèpart de Jeanne et de ses compagnons, et c'est maintenant danî leur véritable 
physionomie que nous pouvons nous imaginer les intéressants cavaliers faire leurs 
adieux, se mettre en selle et défiler en colonne dans l'étroite rue de la petite ville qui 
mène 5. la porte de France. Ils partent dès l'aube, car il leur faut parcourir avant la 
chute du jour les douze lieues qui les séparent de l'abbaye de Saint-Urbain, où ils 
doivent passer la nuit. Leur mise se rapproche beaucoup du costume des deux 
voyageurs qu'a représentés notre dernier dessin. confortablement vêtus de chaudes 
robes sur leurs gippons rembourrés, encapuchonnés de chaperons recouverrs 
de chapeaux de fourrure ou de simple feutre, les jambes et les pieds presewès du 
froid par ce qu'on appelait des chaussons, sorte de bas doublant les chausses 
sous les houseaux, rien ne dénote des guerriers. En Bourgogne on les pren- 
dra pour de paisibles commerçants voyageant pour leurs affaires('). C'est 
d'ailleurs l'allure que la prudence leur commande d'adopter en pays ennemi. La 
Pucelle est en tête. A ses côtés chevauchent Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, 



lc rcail gciitill~ominc dc I;i troiipc, doiit il cri a;iiir doute Ic clicf t a i i~  zia inoins nomi- 
nal. 0 i i  distingue ensuite le messager du roi, Colrt de Vienne, et l'arclier Ricllard. 
Les deux servants de Jean et de Bertrand ferment la marche. Sur leurs selles sont 
paquetés le linge et les effets de toilette des voyageurs ainsi que les couvertures dans 
lesquelles ils dormiront en cours de route('). Les deux dernières figures du précident 
chapitre ont fait comprendre de quelle manière ce bagage était réparti à la fois sur 
l'arcade de garrot et derrière le troussequin de la selle. L'archer et le messager se 
sont eux-mêmes chargés du leur, et l'humble petite troupe, emportant à Chinon le 
salut de la patrie, ne tarde pas i disparaître dans la brume matinale. 

Ouelques remarques sont ici nécessaires. - .  
La plupart des documents i~onogra~hiques des quatorzième et quinzième siècles, 

reorésentant des uovareurs. nous les montrent. comme l'ont fait nos deux derniers , -  , 

dessins, arborant des chapeaux par dessus leurs chaperons enformés, c'est-à-dire 
encapuchonnant la tête à la fagan de nos passe-montagnes. Ces personnages ont 
ainsi deux coiffures qu'ils peuvent porter selon le besoin ensemble au séparément. 
L'une et l'autre avaient leur utilitt. Tel cavalier, parti le matin, la téte enveloppée 
du chaperon sous le chapeau en raison d'une bise glaciale momentanée, se voyait 
bientôt contraint de simplifier l'économie trop échauffante de sa coiffure. II rejetait 
alors son chapeau retenu au cou par une cordelière et le laissait pendre sur  son dos, 
ainsi que l'ont faiL les deux valets dans nos figures 10 et 11. Si l'adoucissement 
progressif de la température rendiiit cette modification insuffisante, notre homme 
n'avait qu'à tirer la cornette de son chaperon pour s'en désaffubler et le mettre en 
gorge, puis il replaçait sur sa tête nue le chapeau dont les bords lui préservaient le 
visage des rayons d'un soleil trop ardent. Or, dans les descriptions du costume fourni 
àJeaiiiie envue de son voyage Chinon qu'offrent les textes('), il n'estpas question 
d'un chapeau. La Ciininii~ur dc la PuraiLe, qui donne en détail l'&numération des 
vêtements de l'héroïne au moment de son départ de Vaucouleurs, mentionne un 
cha~eron  à homme et ne cite aucune autre coiffure. Ne semble-t-il pas évident que 
si elle eût été alorsen possession d'un chapeau, l'auteur de la Chroniguc, qui paraît 
avoir érC bien renseigné, n'aurait pas omis une aussi importante de son cos- 
tume? Voici d'ailleurs coinment on peur expliquer d'une fason qui nous semble 
très plausible l'absence du  chapeau dans la mise de notre voyageuse. 

Si les anciennes miniatures nous montrent beaucoup d'hommes, non seulement 
en tenue de voyage, mais encore dans le courant des occupations de la vie ordi- 
naire, coiffés de chapeaux ou de barettes par dessus leurs chaperons enformés, elles 
nous font voir en revanche les têtes féminines moins chaudement enveloppées. 
Une coiffe, communément de toile, enserrait toujours hermétiquement les cheveux 
des femmes sous les chaperons, atours et couvre-chefs(') dont elles se paraient. Mais 
le poids des deux coiffures qu'elles superposaient ainsi sur leurs têtes n'atteignait 
jamais la pesanteur du cliapeau et du chaperon portés l'un sur l'autre par les 
hommes. On con~oit  donc que Jeanne ait été peu soucieuse de surcharger sa tête 

- r i3  - 
d'un ctirpeau, dont le port, faute d'habitude, lui eiit 4rC intolérable, et qu'elle ae 
boit contentee du chaperon auquel tout voyageur ne pouvait se dispenser de recourir 
dans la froide saison. 

Lorsque le chaperon était porte enformé sans être surmont& d'un chapeau, la 
cornette tortillée s'enroulait autour de la tete et c'est ainsi enturbannée que la Pucelle 
dut chevaucher escortée de ses compagnons probablement tous coiffés de chapeaux 
de feutre ou de fourrure plus ou moins variés de formes et de qualites. Nous traite- 
ront la question des chapeaux usites de son temps dans la seconde partie de cet 
ouvrage, nous etant donné pour regle, dans la premiere, de n'examiner que les pieces 
du costume de Vaucouleurs mentionnees par la Chronique de Cousinot. II en sera. 
de même des manteaux, huques, tabards, dont quelques-uns de nos cavaliers ont 
pri être revêtus, mais dont aucun n'est cité dans l'énumération des habits de v o w e  
de notre héroïne. 1.e costume d'alors était compose de telle sorte qu'il ne n6cessitait 
pas, comme celui de nos jours, l'adjonction d'un manteau en hiver. Le gippon ou 
pourpoint, très rembourre et possédant des manches, équivalait comme épaisseur ê 
notre gilet et à notre veston superposés et la robe qui le recouvrait remplapit notre 
manteau. Aussi le port de ce dernier vêtement &tait-il loin d'être général, même au 
temps des frimas. 

Nous devons faire remarquer encore que, sous le règne de Charles V l l ,  la plu- 
part des robes, dont quelques-unes se trouvaient doublées de fourrure, en étaient 
ordinairement bordées et que si I'austhre simplicitC de mise de la Pucelle excluair 
cette particulanté, il n'en etait pas de même pour les cavaliers de son escorte. 

Enfin les gulerons des chaperons se découpaient en dents plus ou moins grandes, 
arrondies, pointues, se taillaient en lambeaux carrés, oblongs, feuillus & la mode 
d'Alleinagne. On agrémentait parfois cesddcoupures de galons, de devises, de bro- 
deries. Le chaperon noir de Jeanne était sans doute dépourvu de ces fantaisies dont 
quelques-unes ont dû parer les chaperons de ses compagnons. 

Nous avons laissé nos voyageurs sur la route de Saint-Urbain. Les suivre à tra- 
vers les différentes phases de leur chevauchée de onze jours serait en dehors de notre 
sujet. Contentons-nous de les rejoindre à Chinon. 
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vétcments et E ' C J ~  l'irnagc de ccttc jeiinc lille, airisi iransTorniCe cri cav:ilier c i  rcpro- 
duitc d'après nature, que noiis offrons dans la figure 2 2 .  Notre dessin montre donc 
l'aspect sous lequel on dut  voir la Pucelle, lonque, habillée en homme et montee 
sur son cheval dc route, elle qiii tu Vaiicoulçiiru pour se rendre auprès du dauliliin. 

A la façon des voyageurs qui, de son temps, chevauchaient dans la froide saison, 
son chaperon de laine noire est enformé, c'est-à-dire enepuchonnant la tête, et 
maintenu dans cette position par l'enroulement de sa cornette tortillee en turban. 
La robe, de gros gris noir, s'arrête aux genoux. Les jambes sont chaussées de hou- 
seaux de basane, aux pieds desquels sont bouclés des éperons. Nome Jeanne est 
ceinte de I'épfe quc Uaridricourt vient de lui donner. Sur le pommeau de sa  elle est 

placee la couverture dont elle s'enveloppera pour dormir aux halres de sa clievau- 
chée de onze jours. 

Cet essai de reconstitution termine la première partie de notre étude. Nous allons 
aborder, dans la seconde, l'examen de l'armure de la Pucelle et des Aches vêtements 
que, selon les nombreux témoignages contemporains, elle se plut A revêtir durant 
la période guerriire de sa mission. 



ARMURE 

A' a veille d'Azincourt, le duc Charles d'Orléans, alors dans sa vingt et unikmc 
année, se fit faire, moyennant la somme de quatre-vingt-uois livres, sept sous, 
six deniers tournoiso: un hernois dacier entier. C'est assavoir baanet, plates 

à lames, avanbinz, gardebraz, bmselez, cuissot et hernois de jambes s, le tout garni 
par dedans de satin noir et complété par une paire de manches de mailles('). C'est 
vraisemblablement dans cette armure qu'on le retrouva, fort mal en point, sous un 
inonceau de cadavres, au soir de la fatale journée. 

Quatorze ans plus tard, un compte de maître Hémon Raguier. trésorier des 
guerres, mentionne le paiement à un armurier de Tours de cent livrer tournois pour 
le harnoir cornpiel de la Pucelle('). 11 est regrettable de n'y pas rencontrer un détail 
des différentes pièces de I'armure, analogue à celui que nous fournit le texte prédte 
concernant le harnais du  duc Charles. 

Une minute de nolaire, contemporaine de la note d'Hémon Raguier, est plus 
explicite au sujet de la vente i un écuyer du  nom de Jean de Bernède, de a unes 
curasses complectes, un harnois de jambes complet, une peire de avant braz, une 
paire de garde brar, une sallade, gorgery et une peire de croissans('). B 

11 existe une troisième nomenclature de pièces composant un harnais dans le 
Traite' du Coituma militaire d c ~  FmnçaU en 1446(4. L'auteur anonyme de cet interes- 
sant opuscule s'y exprime ainsi : n Et premièrement lesdiz homes darmes sont 
armez voulentiers, quaiid ilr vont en la guerre, de tout harnais blanc('). C'est assa- 

voir curasse close, avant-braz, granr gardebraz, harnois de jambes, gantelez, salade 
à visiere et une petite baviere qui ne couvre que le menton B. 

L'étude des imager contemporaines de ces trois textes va nous permettre de les 
expliquer. Nous allons donc examiner les documents iconograpbiques en tenant 
compte des indications fournies par les énumérations précédentes. 11 est iiécesraire à 
cet effet d'étudier séparément chacune des différentes pièces dont l'ensemble consti- 
tuait l'armement defensif complet de 1415 à 1446, cuirasse, garde-bras, avant-bras, 
gantelets, harnais de jambes et habillement de tête. Usis auparavant il nous faut 
parler de la tenue spéciale qu'exigeait le port de l'armure. 

i c i  Aouf i 4 i 5  - BI~L Mu~..&dd. chair., ,607. 
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Oii ç<,iii~>reu~I qu'il o i i t  Ç i 6  iiiipusailile de aiibir Ir contact dru piAces de fer qui 
composaient le harnais si on les avait appliquées immédiatement sur la chemise. 
Force était donc de se vêtir d'abord d'un gippon oii doitblci de toile, dit y«~ir/,uittt 
a ormcr. Comme tous les pourpoints, ce vêiement Cinit matelassé de bourre de coton 
et doublé géneralement de trois toiles('). La figure i montre un chevalier d'environ 

1400 sur le point d'endosser un  Iiaubergcon que Iiii présente 
tiiic diiirrïl'). 011 rcii,ürqiirr;i que le bas du poui-poii~t !i armer q, dc ce personriage est taillé de façon A circonscrire le liaut de 

, . chaque cuisse. Les chausses sont des chausses rondes, c'est-à- 
:, " #(~-,: direséparées, fixées par desaiguillettes, non pas sous le gippon, 

. , airisi qii'ellesle sont toiijoursavec iepourpoint du cosLiirneii\~il, . . 
lx, mais par dessus. L'iconographie nous offre d'aiities exemples 
' de c e t  p a n i 1 x i t É  1'). 

Les pourpoints à armer s'ouvraient et se laçaient par 
deri-ièi-e. 

. . 
, . ..- . v A 

D'après le Traild dei tuiirnoir qu'olivier de la Marche 
*..; . 'y  écrivit en ,458, les tournoyeurs revêtaient sous l'armure 

-.,- , . ., - a ung demy pourpoiiict de deux toilles sans plus(<) B, c'est.& : :&y 
,- .I dire un gippon dont le devant seul était pourpointé. Ce demi 

pig. i .  - Saii~r.liiiir"l 
pourpoint ne fut sans doute de mise que pour les tournois et 

d i n n u r c l v c r ~  ,,oc,.i les ioiites. 
Les chausses destinées à être recouvertes par le harnais de 

jambes paraissent avoir été ordinairement d'un genre spécial. Selon l'unique exem- 
plaire de cette sorte de vêtement parvenu jusqu'à nous, actuellement conservé au 
Musée de Muiiicli, elles se confectionnaient en toile mise en double er piquée 
loiigitudiiulernent. Bien que Deminin donne celles de Munich comme étant du 
quatorzième siècle('), le fait que ces chausses sont juiitlcr enrcm6ic tendrait à prouver 
qu'elles ne peuveiit guère remonter au-delà de 1400. Ellessont à moufles, c'est-à-dire 
qu'elles possèdent des pieds. La toile n'ayant pas l'elasticité du drap de cliausses, 
une  fente est pratiquée sur le côté interne du bas de chaque jambe pour permettre 
le passage du pied. Cette fente, garnie d'millets, se ferme ensuite au moyen d'un 
lacet. De petites pièces de mailles oblongues sont fixees verticalement à la hauteur 
du genou pour recouvrir les vides que laissaient entre elles les courroies reliant les 
grèves aux cuissots. De semblables garnitures de mailles étaient cousues à la saignée 
des bras($) et  aux gousseu (71 du pourpoint à armer, lorsque ce vêtement in'était pas 
destiné, à être recouvert d'un haubergeon. 

Nous allons maintenant passer à l'examen successif des différentes parties d'un 
harnais en commençant par la cuirasse. 

i i !  bigo.  - Praii. bv8ml. dli duii / r  Bouib.. i. II.  n. 1116. 
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CUIRASSE 

Le ierme decuirir ou de cuirarit s'appliqua d'abord exdusivement i une cotte de 
cuir. A la fin du treizième sibcle, ce vêtement se renforça d'écailles ou de menues 

lames de fer appeldes plala, d'oh il prit les noms de cullc d plulc~ 
ou de pairr dr plak,, &tant compoaC d'un devant et d'un dos, ou 

simplement celui de phla. Port6 plus spécialemeil1 par les 
6 i p n d ~  i ,  l e ~ ~ r e s ~ i o n  de brigand 
pour le désigner au coun du quin- 
zièrne siècle. Beaucoup de textes 
de cette époque continuèrent ce- 
pendant de donner aux brigan- 

dines leurs vieux noms 
de cuirarru et de cuiral- 
rina, assez justifies d'ail- 
leurs, puisque le cuir ne 
cessa jamais complète- 
ment d'entrer dans la 
fabrication de ces vête- 
ments de guerre('). Ce 
fut au m n t ~ a i r e  très im- 
proprement qu'alors le 

?,p. z .  - nemi-rorpi sur un< i termederuirnrrrs'étendit 
["Cr, . , 'O . ,  auxplastrons etaux dos- 

sières d'une seule pièce par lesquels on avait imaginé, vers 
,330, de renforcer la défense du buste, jusque-launiquement 
p t é g é  par les haubergeons de mailles au  les o t t esde  plates, 
endossés sur le pourpoint à armer. Ces cottes de mailles 
ou de plates avaient sur la cuirasse rigide l'avantage de la 
souplesse et d'une légèreté relative. Elles étaient en revanche 
d'une protection moins efficace. 

Dans la cotte à plates, les lames d'acier, de la longueur et 
de la largeur d'un bon doigt, disposéesde manière chevau- 
cher les unes sur les autres, se trouvaientclouéespardes rivets 
de cuivre qui les fixaient à une première enveloppe de toile '" '' - *""" d' "'q' 

ou de peau, recouverte elle-même d'une seconde enveloppe 
de velours ou de drap de soie, constituant I'extérieur du vêtement sur lequel appa- 
raissaient les têtes des clous de rivure. Si I'on s'en rapporte aux documents icono- 
graphiques, les cottes à phtes, malgr6 le prbcieux des etoffes qui les garnissaient, 

1.) c. =.i a. brisma sui, .,O, <yoonym. dlanim. d. "'...ii pi, ". wn, pjor."f qur..1ui * " P l i q u i ,  
&", 1s # " i t ~ .  

i(ii.- ,.siL&,'iouY i",.,. <a,. ii8.1p.Cir.Ci.ii...'kii., ,LI.?. Sig. 
,438. - Anmin. dr II SA.. Oc' snc i iu  Tarru" ri I ik i i  I l . 7 ~ .  P. Xia.  
1 4 ~ ~ .  - ordini. i n  ,au. r.  XX, p. i56. 

('1 vo;, ici b,ipndinn tour C r  qui con'rrnr rlrni",. rn gzoeri, I..i..il."i avrrlgr dr Ch. Bucria. ,d Cr<, * G'r."' 
2". ,Yil<. 
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acnil>leni ;avoir Ctr' cireineni ;il>p;ti.ciitea ;iii  <Iii;atoni6riic siècle ci d;iiir 1;i prerniAl-c 
inoitié du silivaiit. Ce soiir surrout les textes qui en  signalent l'existence durant cette 
période au coursde laquelle l'armement du buste, cotte à lames ou poitrine d'acier, 
est le plus souvent masqué dans les images par un épais jaque d'étoffe. 11 est de fait 
d'ailleurs que la cotte à plates, garnie de satin rouge, à clous dorés, provenant du 
Trésor de Notre-Dame de Chartres et actuellement conservée au Musée de cette 
ville, est accompagnée d'un jaque de damas vermeil, rembourré et piqué, destiné à 
lit !-eco~tvrir ibl. 

A la lin du quatorzième siècle, les jaques sont souvent remplacés par de simples 
dtrnikorpx, laissant apparente la jupe de lames de fer de I'armure appelée braconi~iirt. 
Les mentions de ces demi-corps recouvrant les plates sont si nombreuses dans cer- 
tains textes de 1389 à ,390 ('1 qu'il est à croire qu'aucune cotte de plates ne se portait 
alors sans être recouverte d'un demi-corps d'étoffe plus ou moins riche. 

L.a mention de plalrr a lario dans le détail de l'armure du duc d'Orléans parait 
bien se rapporter A. ce qu'on appelait au quatorzième siècle la colle a pl ale^. Le 
harnais de ce prince se trouvait donc dépourvu de cuirasse rigide et devait se rap- 
proclier sensiblement de l'armure reproduite dans la figure 2, qui provient d 'une 
miniature d'environ iqio('1. Le personnage qu'clle représente est revêtu d'un demi- 
corps recouvrant l'armement du buste, dès lors invisible. S'arrêtant à la taille, ce 

vêtement laisse voir la bracoiinière. Au demi-corps sont adaptées de grandes rnaii- 
ches ouvertes et découpées en lambeaux. L'ensemble de l'armure offre une très 
grande analogie avec la tenue de gaerre sous laquelle Jean sans Peur est représente 
sur son sceau de 1405 (41. Mêmes demi-corps prolongés par des braconnières, mêmes 
manclies ouvertes et tailladées se rencontrent dans les deux images. Le reste des 
iquipeiiierits esr en tout semblable de la tête ailn pieds. 

La prtseriçe d e  1;i cotre h pl;itrs daiu le Iiariiais du duc d'O~iCiinu i s o u ~  prouvç 
qu'en i 4 i 5  cette difense du buste étair encore très en faveur puisqu'un prince i>c 

dédaignait pas d'en faire usage. Elle ne tarda pas cependant à être complètement 
supplantée, chez les hommes d'armes, par la cuirasse rigide, i laquelle on réseiva 
dès lors plus spécialemeiit le nom de cuiraor et que nous appellerons ainsi désormais. 

Les premières cuirasses consistèrent d'abord en une pièce unique, ia piirc dc 
poilriiir, dire aussi piice d'acier ou poilrint d'nricri5), qu'on fixait sur la cotte de plates 
ou le Iiaubergeoii de mailles au moyen d'aiguillettes par devant, ou de courroies se 
bouclant par derrière(h). On  y adjoignit ensuite une dossière. 

Une miniature d'environ ,330 montre des devano de cuirasses dont la partie 
iniérieure se trouve doublée d'une pansièrei7). L'emploi de cette pièce de renfort, 
que nous verrons en grande faveur à l'époque de Jeanne d'Arc, fut sans doute alors 
de peu de durée, car il nous faudra atteindre l'an ,418 pour rencontrer de nouveau 
la pansière dans les monuments iionographiques. 

- 4x3 - 

Lia picrrc grüvtc de Sainte Catliîrincdu Val dea Ilcolicra, coriacrvCc h SaincDeriis, 
rçprésentant des sergents d'armes en armure, nous fournit un exemple de ce que fut 
la cuirasse dans les dernières années du quatorzième siècle. De semblables documenu 

sont rares durant cette pdriode et d'autant plus prdcieux. Les 
cuirasses en effet ne se montrent guère en France avant ,400 
et encore en voit on fort peu pendant toute la durCe du règne 
de CharlesVl, l'armement du buste dtant alors généralement 
caché par un jaque, demi-corps ou autre cotte d'armes. 

Deux piéces seulement, un plastron et une dossière 
composent la plupart de ces cuirasses('), dont la pierre tom- 
bale de Poincenet de Juvigny (*), 
morten 1419, nousoffre unspé- 
cimen danslafigure3.Quelques- 
unes cependant sont divisées en 

7* .?*'  

cinq ou six lames parallèles 
d'dgales largeur, superposées 
liarizontalement comme les 
lamesdes braconnières('1. D'au- 
tres encore possèdent des d o s  
sières partagées verticalement . 
en deux pièces réunies l'une à 
l'autre par deux houcles(4. Mais 
parmi toutes ces cuirasses du 
temps de Charles VI que nous 
laisse voir l'absence de cottes 

/ d'armes, il en est une qui pré- 
2 sente une particularité intéres- 

sante, consistant dans la réappa- 
rition de la pansière, vers 1qt8, 

" 8  4.  - *-=".- iulirnor avec toutefois une importante 
d. i(i8. 

modification. 
Alors que la pansière, entrevue au cours du quator- 

zième siècle, semble n'avoir jamais étd qu'une pièce de 
i-eiifort rivée au plastron, la pansière de 1418 est inde- 
pendante de la pièce de poitrine, à laquelle elle se trouve 
reliée par une courroie bouclée. En raisonde la mobilité 
qui résultait pour elle de ce genre d'attache, on donna F''.'~-A'"""'U1''""d"+'' 

à cette pansière le nom de uolanl. Nous la rencontrons pour la première fois sur 
I'efiigie funéraire d'un chevalier italien, mort en i4i8iil, reproduite par la figure 4. 

( ' 1  \ ' ~ r i i < a o . - B i b i . ~ ~ r . , l ~ .  l g 8 , i o l .  81.- Ribl. drNlnli, In. loliai i i o .  580 rriio. -Bibi. de Troyn. 179. fol. S .  
,410. - B%I. mt.,  6. ~ o S 5 8 ,  Fa,. ~ 3 ,  vzrso; fr. aouv. acq. 8353.  fol. t q  " c m .  

( P I  Ciikloiii-rur.Mirnc. Lgiilrlainr-Alpin. 
lii Ycrs i t m .  Bibi. na,.. Ir. .Bio, fohor " c m .  146 rcna, 208 vccio. .+g, -55.  x i 8  rrr<o. 
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On rcrnnrqucr;i que le bas dc la ciiirasrc de ce pcraoniiagc ent recouvert d'uilc 
pièce qui s'élargit pour former une pointe montante sur le milieu du buste; telle fut 
la pansière volante. De très petite dimension dans ce premierexemple, nous verrons, 
par lcs figure8 suivaiitcs, qu'elle eut orditiaircment plus d'iml>oriÿiice. 

Cn texte de 142t meritionne la vente P Roger de Pierrefitte, écuyer de la com- 
pagnie de M. de Narbonne, de n ung haubergeon, un armet, trais tiers de cuirasse, 
ung gardebraz, un harnois de jambe(') B. II est probable que les troii lier1 de ruirarie, 
dont il est ici question, consistaient en ut1 plastron, une pansière et une dossière 
comme dans I 'amure italienne que nous venons de voir, ce qui permettrait de 
supposer que la pansière volante était originaire d'Italie et qu'elle commenpit à se 
répaudre e i i  France. 

A cette p:ii~sière, oii iie tiirdii par h adjoiiidre riri  garde-reins. Le dos de la cui- 
rasse fut alors, comme son dexant,composé de deux pièces, la dossière proprement 
dite et le garde-reins. De même que la pansière était bouclée au plastron, le garde- 
reins le fut à la dossière (fig. 14). La cuirasse désormais en quatre pièces se trouva 
airisi formée d'une partie haute et d'une partie basse jouant I'une sur l'autre, ce 
qui lui donnait une certaine flexibilité dans les mouvements du corps en avant et en 
arrière. 

En contiiiiaaiit A suivre l'ordre clironaloyiqiie qiie naus avons adopté pour 
I'cxaineii cainpar;itif dru textes et des images se rapportant aux armures, c'est uii 

saint Georges, peint par Gentile da Fabriano en i425('), qui attire maintenant notre 
atteiitioii. Un dessin de cette peinture est donné dans la hgure 5. Comme le devant 
de cuirasse du chevalier dc iqi8, celui du saint est composé d'un plastron et d'une 
pansière. II n'en diffère que par la dimension plus grande de cette dernière pièce. 
La ressemblance des deux cuirasses n'a rien qui doive surprendre puisque toutes 
deux sont it;~lieniies, mais iioiis ;~llons coiirt;iter une sirnilitiidc encore plus complèie, 
si nous comparons l'adoubement du saint George de 1425 avec certaine armure 
fiançaise de la même époque. 

U n  intéressant manuscrit du British Museum, connu sous le nom de Miiicl <Ir 
Bedjord, et dont l'enluminure fut exkcutée en France, vraisemblablement par uin 
artiste parisien, de 1423 à 1430, contient une miniature dans laquelle nousrencoii- 
trons un Iiarnais de guerre, identique à celui du saint Georges d'outre-monts('). Le 
personnage qui en est revêtu est reproduit dans notre figure 6. Il représente le roi 
de France Clovis, recevant d'un ange, envoyé par Dieu, l'écu d'azur aux ti-ois fleurs 
de lis d'or. Eii comparant son armure avec la précédente, on constatera leur identité 
presque absolue, h cette légère différence près que la pansière du roi Clovis est de 
dimension moindre que celle du saint Georges et se rapproche davantage de la 
paiisière du clievalier de 1418 (fig. 4).  

Ces cuirasses à pansières, dont nos dessins montrent trois spécimens constituent 
le type coinmunément adopté en France et pour ainsi dire classique de la cui- 
rasse depuis l'avènement de Charles VI1 jusqu'à la fin du quinzième siècle. 11 est 
donc très probable que l'armure forgée à Tours en avril t4zg pour notre héroïne 

1 ?  1 L. \!<,kt, RrZ"2rzr <t <"i~"<<, dC' " ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1  '" <d,,"ZC d< &"a", p.  3 5 .  

('1 Florcii., G"CiY ~ ~ O L X C < S .  
( $ 1  Add. h l S  i S l l o .  fol. 1 x 8  vccso. 
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devait coiiipurtcr une cuimsse paiisière. L'expression de riirariri cotnplcrirr, citée 
plus haut dans l'acte de vente d'un harnais à I'dcuyer lean de Bernède, à la date 

de juin 1 4 ~ 9 ,  pat-ait indiquer que la cui- 
rasse de ce harnais se composait de plu- 

r sieurs pièces, plastron, pansière, dossikre, 
! garde-reins. C'est une présomption de 

plus en faveur de la prCsence de la pan- 
sière dans l'adoubement de la Pucell 
Les cuirasses à devant et dos d'une 
seule pièce sont d'ailleurs rares en 
France dii temps de Cl~arles  VIL. 
Celles qu'on y rencontre(') semblent 
être d'importation étrangère, ou du 
moins faites a l'ikitation des cuirasses 
anglaises ou allemandes. La pansière 
en elfet n'apparut en Angleterre que 
vers 1440, et ,  en Allemagne son a d o p  
lion fui encore plus tardive. 

A i t i i e  époque diflicile préciser, 
mais que nous croyons postérieure à 
l'année 1429, la pansiere et le garde- 
reins se decoupèrent souvent sur le 

Sig. 6 .  - Arrnun franpir~  . , , , plastron et la dossière, non plus en ria. 8. - A ~ ~ U ~ C . ~ ~ . ~ . . ~ .  

une seule pointe, mais en trois, comme dr , 6 1 5 .  

le montre la figure 7. La plupart des cuirasser, rencantréca dans les pctitea miriia- 
tures du Brhiuirc de Saliibury, présentent cette particularité qui 
aurait donc existé en 1433, date probable de l'exécution de ces 
vignettes('). On la retrouve encore en 1440IJ), 1456(<1 e t ' i 4 7 0 ( ~ ) .  

Certaines pansières, au  lieu d'être bouclées aux plastrons, 
y furent rivées à demeure. Dès lors, il n'y avait plus dejeu entre 
la pansière et le plastron, la cuirasse devenait 
rigide et la pansière ne servait plus qu'à en ren- 
forcer ia partie inférieure. 

La pansière, rivée à la pièce de poitrine, 
semble avoir été plus spécialement employée 
pour les cuirasses de joiites. C'est du moins ce . . 

iip. ,. - cuinrx que nous croyons pouvoir conclure du texte 
9. - hriipirr. (Vers 1~11). suivant, qui tiaite du harnais des joûteurs : iurmrndr . lv~rr i< lo i  

« Item, quant à l'armeure du corps, il y en a de deux faczoiis ; c'est assavoir : la 
( 1 1  Vrrl i < S l .  - Uibl. n i r .  1.r. i i 2 9 < ,  (01. Igl rcr$o.  

,640. - Toulou~c. Ar~hivei du Clpiiolr, LIS Siinil. pl ironi de L Vilb. uioi Michcl. 
VI" ><<o. - , * ruc i * .  Tur i ,  in,. ig  veiro. 
l i + $  - Bibl. nit. fr. 811. lol. 99. 
1416. - dlii.il<i d l  Naire-Diu. r. II, yl. 18. 
,466. - Bruxciic~. Ri i l .  ray.. 9066. ialio; 3 8 0  rriio. *86 .  

t t )  ml. tuSc., lx,. 17,9<, fo>~os 303. 335 vc?so, 58q vcc$o, cw. 
131  lbid.. 111. ii16. fol. 83 .  - Hfrrii / I  T-ris. ,olii>~ ii vrrbo, 7 l  rrw 
111 Uiiidi~ d i  Ndri-Dam,. i. II. 1.  

151 B ~ U X C ~ I ~ ~ ,  n ib~ .  my., 6, r-1. ,,, vcr,o; ,, ras. vc,sa. 



prcemiére coiniiie ciirasse b iiriiier iüiiTve que  Ir i>oiih>hl ertclox ci ar~.c~tC LU Pikç~ ,  
par Caiiczon que le riotilntil ne peut aller ne jouer hault ne bas. 

Item, lautre faczon est de brigandines a u  aultrement dit currassinesl') ... n II 
nous paraît évident que le voulant mentionne ci-dessus, n'est autre que la pansière. 
C'est à l'absence de la boude qui rattache les volants mobiles aux plastrons qu'on 
reconnaît sur les images les volants rives demeure. Le volant représenté dans la 
figure 7, n'étant pas bouclé, est un volant rivé. Cette disposition, exceptionnelle- 
ment rencontrée vers i33oI3)parair avoir été peu usitée avant i433( ' )  Elle devint 
lirkqurntr aii cours des deux drriiierr tiers du quiiizi6rne siAcle, aprtv lequel lii 
panrière, fixe ou mobile, disparut camplètemenr de l'armure. 

Les devants des premières cuirasses avaient kté tour unis et sans arêtes(+). 
De iqoo à 1480, on en distingue quelques uns qui possèdent une arête médiane en 
dos d'âne, mais la généralité s'en trouve dépourvue. A partir de tq8o au contraire, 
en dehors des armures milanaises dites plus tard maximiliennes, à plastrons très 
bombés, striés de nervures saillantes, il n'est guère de cuirasses dont le devant ne 
soit partagé longitudinalement par un dos d'âne, comme le sont nos cuirasses 
modernes. 

Le plastron de la cuirasse se rattachait à la dossiere par des courroies boudées 
sur les Cpaules et sur les côtés. La  cuirasse était dite alors aiirnrrc rloir, par 
opposition aux anciennes pièces de poitrine fixées isolément sur les cottes de plates 
ou les haubergeons, encore usitées couramment au delà du Rhin, mais très excep- 
tionnellement en desa. 

Ainsi donc, à l'époque de la mission de notre héroïne, la plupart des cuirasses 
frarisaises et italiennes se composaient de trois a u  quatre pièces assemblées par des 
courroies boudées donnant A leur ensemble une  certaine flexibilité. Les documents 
iconagraphiques nous apprennent qu'il n'en etait pas de même en Angleterre 
et en Allemagne, où la cuirasse rigide continuait à être seule en faveur sous dif- 
férentes formes. 

Son mode le plus caractCristique fut, sans contredit, celui qui donnait à beaucoup 
de plastrons allemands l'aspect bizarre d'un tétraèdre, ainsi que  le faitvoir la ligure 8, 
cirée d'un innnuscrit de iqz7IJ1, dans lequel toutes les cuirasses représentees sont 
uniformément de ce type, spkcial aux pays de langue germanique jusqu'après iqqo161. 

Des cuirasses, affectant la forme d'un cylindre, dont la partie inférieure se 
combinait avec un tronc de cône renversé, ainsi que le fait comprendre la figure g, 
étaient également très usitée chez les Allemands(i1. Nous verrons ce dernier genre 
adopte en Angleterre vers 1433. 

I l l  il. dr B ~ i i r v r l .  Dr taituwl wilU.ir. du Fiel(au rn r t rb .  p. 8 .  y 
i l )  Uibl. rr. 1.<96, Cul. >. 
, Y ,  Bihl. iiri.. lai. >,.Pi faiio. 303. ,580 r r n o .  
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prkcédents, une autre sorte de 
cuirasse apparait en Allemagne et 
cn Flandre. Des nervures, dont  
le nombre varie generalement 
de trois à neuf, partent de la 
taille et vont en s'épanouissant 
s'amortir sur le haut d u  buste('l. 
Cc mode, origine évidente des 
cuirasses en vogue la fin du 
siècle et connues sous le nom de 
cuirasses maximiliennes, se com- 
binait d'ailleurs souvent avec la 
forme tétraèdrique. Le panneau 
du retable de Saint-Bavon de 
Gand, représentant les dcuolirrr 
di' Chriri, armes à l'allemande 
(lig. io), nous montre deux plas- 
trons tétrabdres, l 'un tout uni, 
l'autre agrémente de nervures. 
S'arrêtant un peu au-dessous de 
la base du cou, les plastrons alle- 
mands ne rejoignent pas la d o s  
sière sur les épaules comme ceux 
des cuirasses closes de France et 
d'Italie. Ils sontsimplement main- 
tenus dans le haut sur  un hauber- 
geon sous-jacent par deux aiguil- 
lettes('), ou quelquefois même au 
moyen d'une seule, placée en 
haut du sternum ('). 

On voit par ce qui précède eii 
quoi les cuirasses allemandes diffé- 
nient  des nôtres au  temps de la 
Pucelle. L'armement du buste des 
chevaliers anglais n'était pasmoins 
particulier. A en juger pa r .  la 
plupart des monuments contem- 
norairis. c'est l'ancienne cuirasse 
ovdide, toute unie, dos et devant kig. ta. - ~ r ,  C ~ . ~ ~ ~ C I S  da christ pl, vau E ~ C ~  

iR~,.bl. dr Ssia..R.uoo. ,.ln, 

'lii. - Nurrmbcrg. Mus. gcroisn.. 998. fol. > ) g .  
tIj .ro,. - ~ , f ~ , * , u ~ ~ n .  ,. iv. PI. ,ai. 

1.3.. - Bruiclhi. Bibl. roy.. 90'8-1). loiiui 1 rrno. 6 rerro. - Hclnri .Al~nrci ,  i. IV. pl. 267.  
t l l i .  - Mu,.. dr B.,,,". R.ubh d. Hi", Muli.rh.r. LI Chri,< d ~ > . ~ " t  P i l i l r .  

( 3 )  t + a + ~ x 4 3 1 .  - Mutir d i  Hambourg. M. Fcrnckr. Reubh dr vint Tliomil dr C - n i a r i i ~ ~ .  



chacun d'une seule pièce, qui prédomine en Angleterre('). Cependant un curieux 
manuscrit du  British Museum, dont l'enluminure purement anglaise paraît avoir 
été exécutée vers 1433, nous fait voir toutes les cuirasses qui s'y trouvent représen- 
tées('), affectant la forme allemande dont la figure g a donné la physionomie. 

La cuirasse ne préservait le torse qu'au dessus de la ceinture. La protection 
du ventre, des hanches et du séant était dévolueà la jupe de fer appelhe braconniire. 
II y avait des braconnièrcs de mailles et des braconnières lames. Ces dernières 
se composaient de lames de fer circulaires superposées horizontalement, les 
inférieures recouvrant les supérieures, afin que la pointe de la lance glissât des 
unes sur les autres jusqu'au faux du corp~, où elle était déviée à droite ou à g,auche 
par la caiinelure qui terminait le bas de la cuirasse. 

La braconnière à lames comportait un devant et une partie postérieure relies 
l'un à l'autre sur le côté gauche par des charnières et bouclés sur le côté droit au 
moyen de courroies. Les boucles étaient rivées sur les lames de demère et les 
courroies sur  celles de devant. Chaque zône de lames avait sa charnière, sa boucle et 
sa courroie. L'armuredorhe, pour combat àpied, del'empereurMaximilien, coiiservèe 
a Vienne, offie un exemple de cettedisposition que Gentileda Fabriano avait adopté en 
1425 pour le saint Georges donc notre figure 5 a donné la reproduction. Quelques 
bracoiiiiières se bouclaient par derrière ('1. 

Les cuirasses fianpises et anglaisesse trouvaient toutes pourvues de braconnières 
à lames, souvent doublées de braconnières de mailles sous-jacentes. 11 en était de 
même de la généralité des harnais italiens. La jupe de mailles, portée seule, sans 
adjonctiao de braconnière i bmes, ne se rencontre qu'oiceptionnellemeiit dans 
les documents d'outre-maiitsi61. Beaucoup d'armures allemandes au contraire ne 
possédaient que des braconnières de mailles('), recouvrant en partie des cottes 
d'étoffe giroiiiiées de gros plis, comme l'a montrée la figure 8. Parfois ces cottes 
ù'étoiie ètaient portées, non plus sous la maille, mais par-dessus, de manière à 
la masquer ~omplètemertt(~1. 

En France et en Angleterre, les braconnières à lames du premier tiers du quin- 
zième siècle furent ginéralemeiit longues, composées de cinq huit lames, descen- 
dant assez bas pour couvrir le haut des cuisses, ainsi qu'on le voit sur les figures 3 
et 6. Les lames se trouvaient d'autant plus étroites qu'elles étaient plus nombreuses, 
de façon à donner à toutes les braconnières à peu près la mime longueur. Les bra- 
connières italiennes et allemandes furent plus courtes, ayant seulement de quatre à 
six lames et recouvrant des braconnières de mailles qui les prolongeaient. La hra- 
connière du chevalier italien de 1418, représenté dans la figure 4, est de quatre 

1 , )  # r i " .  - S<pubhr#l , , ~ ~ # W ~ ~ # # ~ J  in Grcd 8,4his, 1. ! l ,  pact. 11, pl. XXI. 
i01. - ibid.. pl. XXXLV. 
, 4 3 4 .  - "rit. Mus., H z T ~ .  >,S. 4605, 10,. 95. 

::! Hiirl. $<S. 1 7 7 6 .  iolioi 11, S6. 
(II hmliirdrm, hlurri CAniiquiiis. Staiu~i ic  de Guiliaune VI, rooiir dr Halirnd~ 

Ir! Yen i lao .  - Ucsrin dr lzrooa Rcliini lRvv<il du Loiiurcj. 
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lames, laissant voir deux jupes de mailles sous-jacentes, dentelées et superposées, 
d'inégales longueurs. 

C'est à l'époque de Jeanne d'Arc ('1 qu'apparaissent dans quelques armures 
fran~aises les lorrclb, pièces d'acier suspendues au bord infé- 
rieur des braconnières, qu'on fait dès lors un  peu moins 
longues que celle dont la figure 6 a donné l'aspect. 

Destinées à empêcher le fer de la lance ou la pointe de 
I'épèe de passer sous la dernière lame de la braconnière, eues 
étaient ordinairement au nombre de quatre, deux pendant 
sur le devant des cuisses, les deux autres sur les côtés, 
comme le montre la figure 1 1  (O. Après 1440, les tassettes 
latérales-furent souvent plus petites que celles de devant('1. 
Dans certaines armures, une cinquième pièce, appelée ballccal, 
prolongea la braconnière pour parfaire la défense du séant(<). 
Cette pièce était plus ancienne que les tassettes. On constate 
en effet sa prisence au bas de la partie postérieure de la ~ y . ~ i - c u i r z u ~ ~ ~ n ~ i ~ ~  

("en i<11). braconnière d'eiiviron iqto,  que montre notre figure 2. Les 
tassettes et le battecul se trouvaient généralement suspendus à la braconnière par de 
courtes courroies <louées sur sa dernièrelame e t  introduites dans des boucles rivées 
au bord supérieur des dites pièces (fig. 11). Assez souvent toutefois leur mode de 
suspension est invisible sur les images('). Dans ce gs, il faut admettre qu'elles 
étaient reliées à la braconniére par des courroies fixées intérieurement. 

Une braconnière à tassettes accompagne la cuirasse à l'allemande dont van Eyck 
a revêtu un chevalier du Christ sur le panneau du retable de Saint Bavon repré- 
senté plus haut (fig. 10). Hefner-Alteneck nous en montre une autre dans l'armure 
de Peter von Stettenberg, mort en 1428l6). Ce sont, crayonsnous, avec la statuette 
de Guillaume VI, comte de Hollande, conservée au Musée d'antiquités d'Amster- 
dam, les seuls exemples de braconnières à tassettes que nous offre l'iconographie 
germanique antérieure à 1450. On peut en conclure que les Allemands employèrent 
rarement les tassettes dans le second quart du siècle. Les Anglais y furent encore 
plus réfractaires et c'est exceptionnellement qu'on découvre sur deux effigies de 
chevaliers britaiiniques, morÿ en 1433(7), des braconnières munies de tassettes avant 
1450, date à laquelle ce genre de défense commença à se gén6raliser dans tous les 
pays de la chrétienté. Les tassettes prirent alon plus d'importance aux dépens de la 
bracailnière. A partir du règne de Louis XI, il y eut peu de harnais qui n'en furent 
pourvus. 

. . 
13)  I z r r  >l+i. - Brriir. hlw. hirior.. Tipisrri. diir dr I'<rnprcur Tmlan. 

,450. - x i i ion l l  Cll,.r>. B. Couoli. Rapt dBrlrnr. 
, d i < .  - sma,,a ri  K.^^.. ~ i . . . ~ * . i   il.;.. rombrin d. X,C\,~,~ k i u c b . ~ p i .  iamlr di 

W a i w i i k ,  mon cn > ~ l q  lPirnrhri i l l . iI&l. 



0 i i  i-riic«iit~.c ei~liii d;i!is q~irlqiirs di>civnieiiis figurés de la l>i-e!:iièrc iiioitiC du 
quiiizièrne siècle des bniconnières salis le devulit dcsqueiies sont suspendus de petits 
ial>liers d e  rnaillol'l ou dc lalncs t i c  rcrl*), destirié~ à protéger l'entre-,i:i~nlicu. 1,:i 
figure 3 donne uit spécirnen de ces appendices. 

Dans les textes, datés respectivement de 1415, ,429 et 1446, que nous avons 
cités au début de ce cliapitre, les expressions d'avant-brnr, de garde-hrox et de bracclrli 
sont évidemment les seulcs qui se rapportent à la défense du bras. Comme son noin 
l'indique, l'auariL-brnr protégeait ce membre seulemeiit du coude au poignet. II en 
résulte que le tcrrne de ,qordr-bror désignait l'ensemble des pièces qui défendaient 
l'arrière-bras, y compris les épaulières. Quant à celui de brncrlcl menrionné dans le 
texte de ,415, il nous paraît s'appliquer à la pièce destinée à garantir l'articulatioii 
dii coude et à laquelle les modernes ont  donné le nom dc cubitiirc. 

C'est bien i tort que Rene de Belleval et après lui Victor Gay, Viollei-Le Duc et 
Racinet ont entendu par garde-brnr la cubitière à grande garde. Parlant de cette 
cubirière qu'il appelle p r d c  d'un pi! cn v o ~ ~ l ,  fayunnie prriipr en lo faczon diin ruetir ... 
l'auteur anonyme du Coilr~inc mililairc d u  Frntcpair en rqq6 nous apprend que g i i ~ r i l  Ir 
brai u l  piuyi, iodicte gorde coiii ire drpuir le gnnltllcl, ou à ptii prir, ju iquo ou borl du corde- 
i i r a ~ ( ~ 1 .  Donc cette pièce qui s'étend du  gantelet à une autre pièce appelée garde-brai 
n'était pas ce qu'on nommait le ~ a r d t - b r a i ,  expression qui ne peut dès lors se 
,-apporter qii'à l'épaiilière. II est surprenant que René de Belleval, à qui nous devons 
la publication du texte précité, ne l'ait pas mieux compris. Le passage suivant, 
estriiit du ,joriririici/, stiflirnir d'aillcui-s à ruiner son opinion eii  pi-oiivant que le 
terme de prdt-iirnr désignait la défense de I'liumérus et ne s'appliquait p.as à celle 
de  l'articularian du coude : Et di i l  lr 3ouucnirl, quand i l  x <  v i l  aiix riiornp~, puiiyu'il 
piniioil i Dieu lui aiioir donni ii hcllc t o m p a i p i t ,  qu'il ne ciinmiiriicroil point que lcgordcbrai 

lui n / ~ ~ i x i s t  ~ 7 ~ 7  l'cspoule(~1 ... 
Dès la fin du quatorzième siècle, l'humérus se trouvait généralement défendu, 

dans l'armure française, par u n  canon de fer recouvert à son extrémité supérieure 
d'une, deux ou trois lames articulées surmontées d'une épaulière. Ce canon, ordi- 
nairement d'une seule pièce, était parfois fendu longitudinalement sur le c6té interne 
de sa fice antérieure, où  il se fermait par deux boudes qu'on serrait plus ou moins 
selon l'épaisseur du  bras. C'est principalement dans l'iconographie britannique 
qu'on rencontre ce mode de fermeturel'l. Quelques canons d'arrière-bras se compo- 
saient de deux demi-cylindres, relies entre-eux par des charnières. Deux tenons 

13; R .  di Rcl lcrz l .  Dr brbni inillleire do hl"$& n 1446, p. 3 .  
,..J""" S..,. c. ri, pp. P I .  hG. 

( 5 )  i40ii - Siy",'l.ii i"a"","liii i" Ciroi li,,l.*. ,. in. pair. II. pi. i. 

1 ~ ~ 5 .  - ,>di. pl. XXI. 
,433.  -Waller. . M # m u m ~ z ~ ~ f  br=mi, pl. 37. 
i14<. - Sqyiririi # ~ ~ ~ ~ ~ 3 ~  in C.t-1 Brilail. i. LI, pari. LI, pi. XLVLL. 
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cutivri~iililciriciii ralidcda, fixés prha du  bord lorigltudiiial de l'un den deux demi- 
cylindres, sur le càtd oppose A celui des charnières, entraient dans des trous corres 
po~~d;iiiis ~ ~ ~ i t i q u é s  dans l'autre demi-cyliiidrc, coiistitiiuiit uitisi III l'crmcturc dii 

canoti('). II y eut eniin des arrihre-bras garantis par un seul 
demi-cylindre. Cette piece ne recouvrait que le cBtd externe du 
bras C L I C  bouclait OU muycn d'utic courroic iu r  la manclic de 
mailles d'un haubergeon('1. 

L'épauliére, qui s'ajoutait au canon pour compléter le garde- 
F.g. ,,. - Epa"l;&= 

hinirph~riyu.~~i,i , , i l .  bras, fut longtemps de petite dimension. Elle affectait A peu près 
la forme d'un hemisphère emboitant I'kpaule aussi exactement 

que possible sans pourtant gêner son articulation. Le  canon etait d'ailleurs kchancré 
à la fois sous l'aisselle et la saignée pour faciliter les mouvements et en particulier 

le ploiement du bras. La figure t i  (') montre un harnais de bras 
pourvu d'une de ces petites épauli&res hdmispheriques qui furent 
très usitées dans les vingt premières annees du  quinzième rihcle. 
Le canon d'arrière-bras ne posshde ici qu'une seule lame articulée 
sous I'6paulière. Comme nous l'avons dit plus haut, certains garde- 

&,. i 3 .  bras en eurent deux(r1, d'autres troisl'l. Ces lames se trouvèrent 
Ep""lii,. himisphi ,iquc souvent masquees par une frange de lambeaux de cuir ou de 

I v c r ~  4 1 1 .  metal, dont fut garni le bord inferieur de I'épaulière161, ainsi que le 
fait comprendre la figure 13(11. Des épaulières frangees de cette façon 

se virent encore à la fin du  règne de Charles VI1 et même plus tard(81. 
Les petites épaulières ne furent jamais complètement aban- 

données au cours du quinzième siècle. Après ,415 cependant, la 
plupart des hommes d'armes français ne tardèrent pas à les 
remplacer par un système de defense plus important. 

Les épadières n'avaient jusqu'alors prot&g& que la tite de 
l'humérus; elles se prolongèrent sur le buste à la fois par 
devant au delà du creux de I'epaule et par derrihre sur l ' o rne  
plate. La jonction du bras au tronc, imparfaitement couverte par 
l'épaulière hémisphérique, se trouva ainsi mieux défendue. De 
plus, les deux épaulières furent dissemblables en raison de la 
hnction différente qu'avait à remplir chacun des deux bras de "a.''.- d i  dos ( V C ~  iuoj. '* 
l'homme d'armes dans le combat. Le bras droit, destine à tenir 
la lance où à manier l'épée, avait besoin d'une liberté qui  n'&tait pas indispensable 

1 1 1  1316. - t g l i x  dr  Sliol-Dciiii. siiiue dc Chailrr. rom. d'Aicn(on. 
t < > i .  - SYYLL. Illil<iVr . /E l lL l l i  PL. LIX. 

I l l  1 . ( ~ 1 .  - Hchrr-Ninirit .  i. IV, pl. .?g. 
Ili Vcm b 4 ~ 5 .  - Kbl. & rArxosI, 519%. fol. I+O verm. 
i $ l  wzg.  - Chalon%-~urbtlmr. Lglirr Pioi-Aipio. Effigic Eun6iiirr dr Poincrn~r d ~ J u v i $ ~ ) i  (Er. 3). 

Vers > < i l  - Bric. Mu?.. Hsd. MS. xn78. Fol. 85. 
15) Vcii 3160. - E i ~ B i b l .  imp. dr Viznnc, ligi iol. 11. 

i l c i .  - Bruullc<.  Bibi. iay.. 9191, fol. i l  rriio. 
i<>o. - Ibid.. 6 fol. 133 *<noi 7. folioi 16 vrno. 134. 

16) Vers ~ $ 3 5 .  -Bibi. de rAr$cul, 5195, Folio$ 37,  15, vccso, 3 0 5 .  
~ 4 ~ 5 .  - Bib t  ru?.. Ir. 2oo81, fol. 961;  Er. rmSS, fol. $53 rrilo. 

1 5 1  Vcm u b 3 .  - BthC. dc VAvscul, 3x91, lot. 30s. 
[SI i<60. - Brui~llcs. Bilil. roy., 9066d8.  oanbrcui r i rmpi~i .  

Vers i d a .  - Bibi. nai..fr. i<i.  fol. >o. 
i161. - B r d l n .  Bibl. col.. 9193. ' t i r  nombrrui crcmpiir. 
<<Bo. - B r q r i ,  AudZnk dri &rur~Arti. M<ding.uini Cror~cs  icrri%uoi h dngoo. 
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ait bras de I;I main de bt-ide. l..e rôle de ce dernier en effet consistait à rester 
ro~ijours dans la même positiuii, un simple mouvement du puigrict et Jes d u i g t ~  
siiffisant à produire sur les rênes route l'action nécessaire. C'est pourquoi I'épaiilière 
gaiiclie put atteindre i i i i  développement assez conrid4rable. Cette grande dimension 
t r i b i t  i l i n n i l i é  dii bras, mais eii i-evanclie elle augrnentait sa pro- 
tection. En outre, elle i-einplapit avanrageusement la targe, qui des lors ne lut guère 
employée que  dans les jaûtes. 

Nos figurcs 3, 4 ,  5 et 6 onr montre quatre differents spécimens de ces grandes 
épaulières asymétriques. Le premier en date apparait dans l'adoubement du che- 
valier italien de i 4 i 8 ,  représenié par la figure q. Cette constatation nous incline à 
penser que  c'est proi>:iblement à I'iiiitiative dcsarmuriersmilaiiais, dont la répiltation 
e u i l  d$il ~I>CULI~CIICLÇ, q11.011 duc I ' i~~vcntion des garde-br;is disparcilu. 

L'épaulièi-e droite, de dimension modérée dans la tigilre 4,  prend plus d'irnpor- 
tance dans les figures 3, 5 et 6, de dates un peu postérieures. Son extension nécessite 
alors une  échaiicrure à la liauteur de l'aisselle, pour le passage de la lance soiis le 
bras, lorsque I'liomme d'armes en couche le bois sur l ' an i l  pour charger. L'nrrêl 
consisuit en une petite potence de  fer, solidement rivée sur le plastron de la cuirasse, 
au  droit de la mamelle dextre. II est très nettement indiqué dans les ligures 3, 4,  5 
et 6 ,  oit il apparait sous diverses formes. 

Quaiit aux épaulièreî des bras gauches, les mêmes figures en font voir le grand 
développcrnent. Trois des épaulières qu'elles représentent sont renforcées d'une 
lai-ge roiidelle qu'on retrouvera, vingt ans plus tard, dans les peintures d'And)-ea 
de1 Castagno 1'1 et de Paolo Ucello (*i. 

On  donnait à i'épaulière gauche le nom de grand gavdc-lror et à I'épaulière 
droite celui de pt l i l  garde-bror ou ga:ardt-broi de In laiicr('i 

Les él>aulières, aussi bien celles de droiie q u e  celles de gauclie, reproduites dans 
rias figures q, 5 et 6, se composent d'une pièce principale, prolongée à sa partie 
inférieure par deux lames articulées ou moins larges. Cette pièce se irouve 
munie, sur le pourmur de son bord supérieur, soit d'une garde saillante. soit de 
simples tilets en relief, desiiiiés à faire dévier le fer de la lance. Dans la charge, 
I'liomrne d'armes présentait le côté gauche à son adversaire. C'est pour cette 
raison que la saillie de garde fut parfois plus accentuée dans 1'él>aulière gauche 
que dans 1:épaulière droite (hg. 6). 

Dirpareiller ou non, les épaulières varièrent beaucoup quant au  nombre et la 
disposition de leurs pièces. Contentons-nous d'en signaler les plus typiques. 

Dai12 les unes, en trois partics comme les précédentes, la pièce principale, au 
lieu de surmonter les deux lames complémentaires, se trouvait placée entre celles-ci, 
recoiivrant le bord inférieur de la lame d'en liaut et le bord supérieur de celle 
d'en bas, ainsi que le fait comprendre la figure i q ( + ) ,  qui représente utle paire 
d'épaulièrer de cette sorte, vite de dos. Ce sont des garde-bras établis suivant ce 
principe que possède le saint Georges de la Nalional Gallery, peint par l'isanello, 
vers 1445, 

(.) norriirr, h4ulrr ,uxrion3l, Parirriil dr Pipo Sprno de rarinau drgli Ubcrii. 

,*, Mu.r. du LCi Llniri.- xa,ionr, ïrllrr>. B1,.i,l. *C Si"i.Egidi0. 
( 3 )  i i < G .  - Ul iv icr  dc L i  Marrlir. I l r ~ i i ~ i r ~ i .  r. II. p. lof. 
1,) VC,, ,,<a. - t<zur'~ d' ~ ~ . i . ,  Co). 7 ,  verso. 
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Aillcun, la piécc principale conatit~ie la pdrtie infdrieure de I'dpauli~rc. Ellc sst 

;,lors stirmoniCe de deux ou plusieurs lamcs sous-jacentes qui la prolongent jusqu'à 

e 
la base du cou. Bien que cette disposition se rencontre 

! I  , * souvent dans les deux épauliéres d'un même harnais(,), 

seub l'tpaulc droits d'un aaint Georges, debout, dessin6 
par Jacopo Bellini(:), est defendue de cette fagon, 
alors que l'épaule gauche est protegee par un garde- 
bras forme de deux grandes piéces superposées (hg. 15).  

D'autres épauliéres enfin consistaient en 
trois ou quatre lames egales entre elles, les 
inferieures rivees sur les supCrieures('). 

O n  a pu wmarquer 
que les epaulières, repré- 
senties dans nos figures 5, 
6 et 15,  sont mises sur de 
larges manches de mailles 
recouvrant les canons d'ar- 
rière-bras et s'arrêtant un 

premier abord appartenir 
à u n  haubergeon revêtu 
sous l'armure. II nous 
semble plus probable ce- 
pendant qu'elles etaient 

lis. ,i. - lirmum i i ~ l i c ~ ~ .  (vers ,+,II. simplement cousues ou 
attachées avec des aiguil- 

letres aux entournures du  pourpoint de toile sous-jacent, car la 
présence d'un corps de mailles sous la cuirasse rigide eût été, 
croyons-nous, une superïétation autant qu'un alourdissement 
inutile. Nous avons vu d'autre part la mention de manches de 
mailles dans l'énumération des différentes pièces qui composaient 
l'armure du duc d'Orléans en tqi5 .  II y eut donc certainement Fi%. i6. 
des manches de mailles indépendantes de tout haubergeon et AzC"",~ 3"ghk d< 8433, 

qu'on adaptait au corps du pourpoint à armer. CeUes du duc Charles ne furent pas 
sans doute recouvertes des kpaulières asymétriques que nous venons d'examiner, 
par la raison que les monuments ne nous montrent en France le grand garde-bras 
qu'à partir de iqig .  II faut d'ailleurs reconnaître que le large camail de l'ancien 
biiciiiet qui coiffait encore la plupart des hommes d'armes à la fin du régne de 
Cliarles VI, ne put jamais se porter que sur de petites épaulières sans saillies. 

' \ ' c < ~ I . ' ,  E l .  i.ii. r i .  r > ,  i 1 - o .  A : ,  P ! ~ ~ i . . ~  I ..,,...ll., 
4 6  - h :  ii.L.!' o..,. (..dB ,<. . <  .<cia. . i  . 4  , , c * . c , ~ ,  ,,a .<:,,, .,- - bi ..' c i  ... r i . ,  , , t . , , . .o,  ..:, .Cd .-,. 
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1.m g~,#i!,I# ~c t r~ lo- l~r~ tu  I'1!1,68tt ~ l ' i tbur~l  i I'iiaz~ge ex~lt8siSclca cltovalie~# l>utqaais et 

italiens, tandis que les Aliglais et les Allemands restaieiit fidèles aux anciennes 
défenses d'ép:tules, moiria eflicacer mais plus légeres. 

Urie suite de latries ariirrtl6es, dorii le nombre variait de cinq b rietil; clicvaii- 

cliant I'dpaulc depuis le canon d'arrière-bras jusqu'i la base du cou, le tout complété 
soit p3r utle I-oiidellc(~1, soit Ixir iine ailette ol>lorigire en lormc de t a r ~ c t i e ~ ' ~ ,  apl>li. 
qiiir ;i,i déILi~t de l'él>;tiilç ct <Irstiiii'r I protéger i'iiir~cllr g;iriiir de soli goiimet dc 
inailles, tel Sut le type d'tpauli&re uniforméineni adopté par les hommes d'arirics 
d'Angleterre jusque vers iqqo('1, et dont la figure 16 offre un exemple(i). Les deux 
&pauIières étaient semblables. 

Le garde-bras usité en Allemagne à la même époque n'avait pas plus d'impor- 
tance que l'épaulière anglaise. II consistait généralement en une pièce piincipalc 
htmisphérique, emboitant le sommet de l'humérus et pi-olongée i sa base par plu- 
sieurs laines ariiciilées qui allaierit de haut en bas, cn diminuant de grandeur sur 
les amples inânclies dont avaient coutume de se parer les chevaliers allemands eii 

tenue de guerre, ainsi qu'on peut le voir sur la hgure IO. 

Pour compléter cet aperçu que nous venons de donner sur les principaux genres 
de gaide-bras usités au quinzième siècle, nous ajouterons qu'en France, du temps 
de Louis XI, les petites épaulières du type représenté par la figure 1 2 ,  eurent un 
regain de faveur au dktriment des gi-ands garde-bras asymétriques plus rarement 
employés. Ces petites épaulières furent alors accompagnées de rondelles protégeant 
les aisselles. 

L'énumération donnée au  début de ce chapitre des pièces qui composaient le 
harnais vendu à l'écuyer Jean de Bernède en 14% meniionne ~ i i e  paire de croiiiuiiti. 
1,'explication de ce détail nous est fournie par un  passage de la Cltroniqi~e de hlatliieu 
d'Escoucliy. L'auteur, racontant les différentes péripéties du cornbat qui eut lieu ii 
Tours, e n  ,446, entre Louis de Bueil et l'Anglais Raufe Châlons, termine ainsi sa 

narration : « E t  lors coururent comme dessus encore ungseul coup, auquel I'AngIois 
feride sa lanche ledit Loys, tout dedens au dessoubz du bras et au vif de soi1 harilas, 
1~ar  faulte d'avoir iing croissant ou gousset; duquel coup il fut sy daulooi'euserneiii 
navré, que assez brief de temps apprez il en rnorut(l1. 

Les docuinenrs iconograpliiques nous fournissent quelques exemples d'un crois- 
sant protégeant le dessous du bras, entre autres celui qui figure dans un vitrail dii 
Musée Saint-Jean d'Angers, provenant de l'église de Veriiantes, où I'oii voit le ]roi 
René en tenue de chasse, décoré de l'ordre du Croissant avait crté el1 1448 (". 

Lr croiaailrit m'y <liatiiigue r~itourant le des~ous de I'Çpaule i la façon d'un dessous 
de bras. Cette defense parait faite en manière de cosse ouverte, présentant ainsi une 
i-ainure dans laquelle venait glisser Ic fer de la luncc, qui dbi lors piiasuit aotis Ic 
bras 3;tna blcaser l'liommc d'armes qui en était pourvu. 

AVANT-BRAS 

L'expression d'auanl-bru1 s'entendait de la défense du bras depuis le poignet 
josqu'au coude indusivement. 

L'avant-bras comprenait deux par- 
..L :.? ties distinctes, un  canon entourant 

l'avant-bras proprement dit et la pièce ' 4- protégeant ie coude. i iaqueiie on 
"\ L-- 

1 '. donna plus tard le nom de cubitiirr, 
" 8  ' 7 -  - G""d\ais qui ne semble pas avoir eu, à 

.>>\lYmC =" ""C 

i , ' ic= ibn ~r5.l. l'&poque que naiis étudions particulM- 
minent, de dénomination bien arrêtée. 

En 1359, on employait le terme de corrlr pour 
la désigner ('1. Celui de brairlrl, donné, par des ; 
textes de la fin du quatorzième siècle, d'abord à 
l'ensemble du harnais de bras('), puis i I'avant-bras ' 
seulemerit ('1, parait, si l'on s'en rapporte à la descri- 
ption de l'armure d u  duc d'Orléans en 1415, avoir 
Cté ensuite réserve à cette défense du eaude et du pli 
do bras. Cependant i'insiabilité des termes était si 
grande au moyen âge que l'auteur du Cortume mili- 
l ~ i r r  drr F r ~ n ~ o i r  m 1446  ne lui en assigne aucun et 
se contente de le ddlinir ainsi : u une garde fagonnée 
presque en la faczon dun cueur, c'est assavoir la F~S.  >a.  - cubicirni a,a.iriqucs 

pointe couvrant le code et faicte en arreste, et l'autre ( ~ r n  i<<1). 

partie contraire est ployée ou meilleu, laquelle ployeure couvre le plet du brar D, 
ou encore : une pièce a quicouvre le code et la ployeure du brar(4 x. 

% 
Pour la clarté de nos explicatioiis, nous donnerons i cette pièce le nom 
de cubitikre, consacré par l'usage moderne. 

Alors que le canon d'arrière-bm pouvait consister en un cylindre, 
cip. ,9. dans lequel le bras s'introduisait comme dans une manche, il n'en etair 

îuhiiiiir m d  *ib pas demêmedu canond'avant-bras. Ce dernier, au lieu d'êtrecylindrique, 
1 se trouvait tronconique, de manièrei prendre la forme du membre, plus 
large près du coudequ'aupoignet. II y avait des canons d'avant-bras d'une seule pièce, 
fendue longitudinalement, que I'&lasticité du métal permettait d'entrouvrir afin d'y 
introduire l'avant-bras et qu'on maintenait ensuite fermée par une boucle. D'autres 

( ~ 1  D"u<c-d'Arcq, Cpz, dcl'Ar.m%t., pp. x38,  x2g.  

I*/ il;. - Siaii. b u d .  du du, I< .&#rb.. I. I.  ,586.  
81;3. - 1 6 .  l iü.  ni ,XI. 
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sr com170ïriçiii de cleiix pièces réunies p i -  iles rliaririèirs C L  des ieiioris, siiivarit 
le mode adopté pour certains canons d'ai-i-ière-bras(,). 

Le liaut du ~ilrtotl d'ilvilnt-I>ri~a ac Iiroloiigcit iliiclilueSois cri iirribre de litgoti i 
rcroitvrir en partie la cubiiièrc ou même i la remplacer complbtemcni. On rcri- 
contre deux exemplcs de cette dcrnihre disposition tout à fait exceptionnelle dans 
Icr aipinscrici, diiea <Ic iiilrx C<'a;ir, <Ili hltirCe Iii~tori<liic <Iç I ~ e r n e .  

Les cubitières e n  risage ait quiiiïièmr siècle furent trè3 variées. Toutes rikanrnoins 
peuvent se ramener à trois types principarix. 

Le premier, dont nos ligures 3, 4 et 6 ont donné dirérents modes, consistait en  
une sorte de bracelet ouvert, circonscrivant les trois quarts de l'articulation, possé- 
dant en arrière une protubérance destinée à la saillie du coude et s'élargissaiit du 
côté externe pour former une garde pai-ragée en deux lobes de plus ou moins 
grande diniension, laqiielle gai-dc s'iiicrii-vait en se modelant sur le pli du  bras, de 
façon à gurni~iir la saigiiCe. Ceric pièce sc ri-oitvait iiçcompiigiiée, à scsjoricduiis avec 
les caiioiis d'arrière er d'avaiir-bras, de  laines demi-circulaires sousjaceiiteî, débor- 
dant SUI- les canons. Ces lames, ordiiiaii~emeiit au nombre de deux à chaque jonc- 
tion, étaient rivées l'une à l'autre, ainsi qu'à la pièce principale et aux canons. 

Il n'y eut souventqu'uneseule lame einti-e la pièce ducoude et cliacun des canonsIz). 
Par contre, quelques images nous monrrenr trois lames aux mêmes endroits('). 

Apparues au quatorzième siècle, les cubitières à gardes et lames articrilées, que 
rious venons de décrire, furent les plus coinmunément usitées en Italie, en France 
et en Aiigleret-re, à partir de i4 i5 .  Plus iardivement généralisées en Allemagne, 
elles subiistèi-ent dans tous les pays ciiritieirs jusqu'au dix-septième siècle, au cours 
duquel leur existence prit fin avec les deriiièl-es armures. 

En meme temps que ces défenses du coude munies de gardes, les documents 
figurés nous font \.air des cubirières qui en sont dépourvues. Cellesci, à partl'absence 
de gardes, se trouvent d'ailleurs en tout semblables aux précédentes et accompagnécs 
bgalemeiit delamesarticuiées sous-jacentes. La garde y est remplacèepar une rondelle 
iiidépenda~ite. Notre figure i 2  a donné l'aspect que présentaitcettedisposition, trèsen 
vogue dans les premières années du  quinzième siècle. Plus rare ensuite, on 
la rencontre néanmoins pendant toute la durée du règne de Charles VII(<I. 

Cette rondelle avait I'inconvénieiit de ne garantir que le côté externe de I'articu- 
lation. C'est pourquoi, !a uiie époque difficile à préciser, mais que nous ne croyons 
guère antérieure à i450, on inaugura, dans l'adoubement du bras droit, une sorte 

. 
i i 'b .  - ibid.. Ili. i i j U B .  101. i , ' .  

,+lo. - 1,-id.. b. , I ; > .  roi. ,<; 1'. 'OO,li foi. . l i 7 ;  ISC. ~ n n 3 6 .  roi. in?. 
, < I l .  - Ihid.. lhi. # > r g < .  Coiial 3 1 3  vcr,o, 14, - 8iii. hlui.. HZ.). hiS. 2 1 j 8  <el. 166 "irio 

- kii. Ll",.. N.7,. h < i  ( 6 0 5 ,  i0li"< d i ,  9 % .  
vers - b h l .  "at. ,  fr. %6401, <dmOs b h ,  86 ver,a. - "<W,,S A Tvrj,z. Folios 5 9  "Cr30, Y7 "Cr-. 
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'Ir iorgée ii parr, puir soudée à la cubitiere, exclusivement destinée à protéger 
le pli du  bras. Elle se composait de dciix lobes, l'un s'éteiidaiit siir le canon d'arrière- 
I I ~ ~ I R ,  I'ililtre 8t1r le cnnoit d'~ivtini.l>riia, de Iit$oii b tntiqttcr cnoi~~lé~etiicii i  ln a;iigitdc(ll. 
On I'aypelnit le guillardct. Citoiis B ce propos le passage suivant du Jouveticel : a 11 
me semble iivous quiavez A besongner i cheval, vous devez estre armé d'ring harnoix 
Ihon ct scur; car ianc lance cni moiilt aubiille et tic ircuvc a i  petiie riitrCc que elle 
iie pwsc; par ou elle arrive, elle est sans merci. Les plus périlleuses armes du monde 
sont à cheval et de la lance; car il n'y a point de  holla. Vous povez bien avoir le 
lbras dextre legierement armé et le plus au delivré que vous pourrez, excepté au 
ili-oit de la souriz, là ou il voiis faiiit avoir un gaillardet piiissînt et souldé ; car toures 
les Suittes de la lance viennent là ;  et en y ont esté beaucoup de gens perdus(" >. 

Des cubitières d'une seule pièce, sans adjoiiction de lames articulées, formaient 
i; i  troisième catégorie des défenses du coude irsitées à l'époque qui noirs intéresse. 
Ces ciibitières atteignsieiit généralement d'assez grandes dimensions. La figure 17 
en présente un  spécimen d'eiiviroii i430('). A l'instar des cubitières precédemment 
clécl-ites, ces grands bracelets n'encerclaient le plus souvent que les trois quarts du 
ipourtour de l'articulation. II y eut cependant des rubirières d'une seule pièce 
entièi-cment fermées. Rares sont les images sur lesquelles on  peut constater d'iiiie 
I s o n  cei-taine cette particularité. La première en date que iious apons  rencontrée 
reinonte seulement à l'année 1472 1+i, mais, comme, dans la plupart des représenta- 
tioiis de cubitières d'une seule pièce, il est impossible de distinguer si ces défenses 
circonscrivent le bras totalement ou partiellement, il se peut que la cubitikrefermée 
i i i r  été adoptée à des époques plus anciennes. Les armures, conservées de nos jours 
6311q les musées et collectioiis particulières, témoignent que, sensiblement réduite de 
volume, elle était devenue d'un usage fréquent au  seizième siècle. 

Les deux ciibitières d'un même harnais furent longtemps semblables. L'auteur 
d u  Cortrime militoirc der Fruticair en 1446 nous apprend que, de son temps, elles 
diiféraient l'une de l'autre, la garde de la cubitière gauche prenant un dévelop- 
pement double de celui de la même défense-dri bras droit('). Nous ne saurions dire 
ii qrielle date apparut cettedisparité, queles monuments lie naus ont pas montrée à 
l'cpoque de Jeanne d'Arc, ou  cependant beaucoup d'épaulières étaient déjà asymé- 
1,-iques. 1.e grand panneau du  Musée du Louvre représentant la familleJuvérial des 
Ursins nous fait voirciiiq armures sur six, dans lesquelles les bras di-nitssont munisde 
petites cubitièresà gardes aveclames articulées, tandis que les bras gauches se trouvent 
ni-niés de grandes cubitières d'une seule pièce, analogues à celle de la figure 17, ainsi 
qu'on peuts'en rendrecompte surla figure i8,qui reproduit le portrait deLouisJuvé- 
ii;iI, chambellan du roi et bailli de Troyes. Cette peinture date de 1445 environ. On  
icricoiiti-e un peu plus tard une égale dissemblance des cubitières droites et gauches 
dans le saint Georges debout deJacopo Bellini (fig. 15)etchez les archers de la garde 
<le Cliarles VII, dans l'Adoration des Mages des Heures d'Euenne C h e ~ l i e r ( ~ i .  

Nous avons pu constater, à propos des garde-bras. que, dans beaucoup dc 
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Ii;irniiis, I'el>aiilière ~;iiiçlie Ct;iit 111tis ~ r n n d e  qtte cellc da droiro (ligures q ,  5 ,  6, 15). 
On voit qu'il eii fiit souvent de même pour les cubitières. Ainsi le bras de la 
main de bride se trouvait, tant à l'articulation du coude qu'a l'tpaule, mieux 
défendu, mais plus lourdement armé que le bras droit. Nous avons donne la raison 
de cette différence, plus rare d'ailleurs dans les cubitières que dans les épaulières. 

Alors qu'en ItaIie, en France et en Angleterre prevalurent les trois sortes de 
cubiiières précédemment décnres, la plupart des Allemands se contentèrent encore 
longtemps pour la défense du coude, d'une simple pièce hémispherique, genérale- 
ment bordée d'une large découpure. 1.a Figure 19 donne "$1 spkcimen de ce genre 
de cubitière, le plus communément rencontre dans l'iconographie germanique à 
l'époque de la Pucelle('). 

D'après l'auteur du Corliirnc mil il air^ dtr Frnnrair cn 1446, il existait de son temps 
deuxsortesde haïnaisde bras, « 1.esungs et les plus comuns quise font àMilan, qui se 
riennent de pièces ensemble depuis la jointure de la main jusques à quatre oii à 
six doiz près la jointure de lespaulle hault y, les autres x sont fair de trois pièces, 
c'est assavoir une pièce qui couvre depuis la ployeure de la main jusques à trois doiz 
p r è ~ l a ~ l o y e u r e d u  bras; etdepuislaployeuredu brar y enauneautrequivientjusques 
i liaultdelajoinctuïe de lespaulle,à quatredoil près. Par dessus lesquelles deux pièces 
yenauneautrequicouvrelecodeet laployeuredubraz etpartie desdeuxautres pièces 
aussi, lesquelles trois piè~essont~areilles tant au braz droit, que au senestre; et se ata- 
chent avecques éguillettesi') B. 11 semble résulter de ce teateque les harnais de bras, 
représentés dans 110s figures3, 4, 5, 6, 15 et 18, appartenant, en raison de leur asy- 
métrie, à des armures milanaises, toutes les pièces quiles camposentsont solidaires les 
unes des auta-es. 

GANTELETS 

Le gaiiielet commença à remplacer le gant de mailles dès la fin du treizième 
siècle. Les premiers gan- 
telets paraissentavoir été 

a i n s i  nommés e a r c e  1 1  
qu'ils étâient confecuon- - nésd'écailles tailléesdans 
les fanons de ce cétacé(&) 
et cousues sur un gant 
de rieau. Puis vinrenl les 

\ ,qanleleLi deplulei('), corn- \ \  
'-..'o-C."~<tci.r!",<\,3q. pOS&S de menues lames FL* *\. - XLW.A< ("ers 1 6 3 ~ > .  

de fer ri\,ées entre elles et recouvertes d'étoffe, comme l'était la cotte à plates. A 
(., ,<": - cric,, B , b l  AC, Binrdiiiinr. 3priuium i","i.a ,.iu.<*"Y. Armu..r GWllur. k b%.r. de cyrux. 

1 o .  - Dicrdr. E r ~ , b l .  roy., LI. 66. lolioi i c t ,  1.5, ><o. T i *  rrna. d 6 1 .  
i l + i .  - hiiicinhrrg. hlui. grmrn.,  998, Col. 2 0 .  

('1 R .  d. &llriri. ou 0 ~ 1 .  D L L ~ ~ .  ici frav&u ,116, PP. *, 3.  
( 3 )  Cii H,,itlii. i r g u s z d l C l i  Tc~ic3~'ri i ir lonnrnidc i % B > i  , 3 8 2 .  p p . 6 , .  6.. 
(i) Iii b i l i n r  sr irounir dori ibondrn i~  guc dc nos jours .ci l  "Vuii  psr rarr din rcnconrrer sur Lu c o i c i  d i  innir .  

n o m n ~ m c n ~  drnr i c  dolL di Ciriognr, roinmrIr prourrni h siriu h Foounbi. rn i l S i  r i  ..lui dr Oirniv rn ~ 3 5 1 -  
( 5 )  Ch. Liurrin. Ligul drCiuu.Tc.in dr i.9a i l l S ~ ,  pp. 6 ~ 6 1 . 6 1 .  

partir de t3ga cnviran, Ion ~ U I I ~ C I E I U ~  dita (ILJCT, I I ~ C I I I ~ O I I I I C ~  pour lu prc~r~iCrc 1010 et1 
, 315 ,  supplantèrent définitivement les anciens gantelem de baleines et de plates, dont 
ils avaient partage la vogue au cours de la seconde moitie du quatorrieme siècle ('1. 

Trois parues sont à distinguer dans le gantelet de fer, le dos de main, la garde 
qui protegeait le poignet, et la défense des doicts. Lc dos de main et la garde fureiii 
longtemps forgés d'une seule pièce. Quant à l'armement des doigts, i l  consistait eii 
de petites plates en forme de tuiles creuses se recouvrant et rivées sur du cuir. lequel 
était ensuite cousu lateralement aux doigts d'un gant de peau sous-jacent (fig. 1). II 
va sans dire que la paume de la main et le dessous des doigu ne comporïiierii 
d'autre protection que la peau de ce gant. Il n'en était pas de même du poignet que 
la garde pouvait entourer complètement. Les gardes des gantelets de fer touterois 
présentèrent souvent une soli~tion de continuité sous le poignet, ainsi que le fait 
comprendre le gantelet de main droite, representé dans la figure 20, qui montre 
une paire de gantelets d'environ ,430, conforme à la description pi-écédente 1.1. Ce'; 
gardes fendues remontaient à la fin du quatorzième siècle('). 

i Bien qu'on rencontre des gardes et des dos de main, sépares et articulés en plu- 
sieurs pièces, dans des gantelets anglais de cette dernière epoque, il semble qu'on 
n'adopta pas ces dispositions en France avant le règne de Louis XI. Les chevaliers, 
qui paradenteil tenuede tournoyeurs dans l'Armoria1 dr 1'Europcct dc la Toiroir d ' u r l r i ,  

sont tous munL de gantelets a gardes et dos de mains d'une seule pièce, qu'on i 
retrouve vers 1433, dans le Bréviaire de Salisbury('). 

l En 1427 apparaît dans les images le milon16), lequel, après 1450, supplantera 

C 
presque complètement les gantelets à doigts sépards. 

Deux interesaants spécimens de mitons du temps de Jeanne d'Arc nous sarit 

l 
roui-nis par van Eyck dans ses Cl~malirrr du Chriri du retable de Saint-bavoii, qu'a 

l 
i-eprésentbs la figure io. Nous donnons ici (hg. a i )  une reproduction de ces deux 
sortes de défenses de mains, dessinée au trait pour plus de clarte. Des trois mitans 
que montre notre dessin, les deux sont ceux de droite et de gauche d'une 
même paire. Ils se composent, en dehors de la garde, de trois piécesarticulées trans- 
versalement : la première, protégeant le métacarpe, à laquelle se trouve tivée 
l'armure du pouce constituée par deux petites plates, la deuxième recouvrant les 
premières phalanges et la troisième les secondes phalanges des doigts. On rencontre 
des mitons agencés s u i n n t  ce principe sur l'effigie funbraire de John Fitr-Alan, 
comte d'Arundel, mort en iq34(7). Le troisième miton, donne par la figure a i ,  est 
forgé d'une seule pièce, depuis la garde jusqu'aux dernières phalanges des doigts, 
armées de petites plates, ainsi que le pouce. Ce mode, que la figure 8 nous a déjd 
montré en 1427, semble avoir éte particulier aux armures allemandes 19,. 

f i l  Id. I b d . .  pp. 'i. 66. la. 
("1 "ihl. dr i'*r.rnsi. 179". fol. 149 vrno. 
('1 ver, , i g o  - uuse d. n i i ~ . , ~ , , . ~ ~ ~ ~  & beru. soiucitc d. .ai.r Micaci. 

1 4 ~ ~ .  - UII~I. IULL.. b. <&IO, lol. ~ 4 5  V=M. 

- hic?,. dc l'&r%ui, 5 . g .  ~ K o s L ? ~  ver,n, 2 7 , .  
141 Bibi. dr rAr3.nal. ,790. rnmvxril rurui. dr  i+3a a . l i a  c n r i c . ~ ~ .  
( i l  Uibi.  n z t . ,  Lat .  i l%g+, fol. 594 
1i.i ï r i . ~ .  uiai. a., v.iaiii;., 4.~.i... irmin,~,*~uiu.u. $wiruii C X C ~ ~ I ~ ~ .  

iil S.yrMs.i i n a v l " "  tirc.2 Br,,.., t. 11. p.ri. II. plmtlici Sig. in.. 
' b l  i 4 . I  - Bihl. dCi iiiiiidirlinl d.Grirq, Sp1.1. km.. .  si!udii ~ ~ u < ~ c u I s ~ Y I I , ~ ~ c ~ ,  

(sr< ,<>a. - Çahril i i lr  dc Caiognc. Si iyi i io Lalinec. Adociiian d n  ktngn. 
149". - \lu,& dr Bi"rtlbr. R ~ i i b l r  ~ O u l i m m o o i .  
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D'après iin saint Georges d u  Miiree dc Ilàle, en ,445, le mitoii dtait quel- 

quefois indépendanr du gant de peau qu'il recouvrait. 
Signalons enlin un  genre de gantelet dont le saint Georges de Jacopo Bellini, 

représente par la figure 15, nous offre un exemple. Le dos de main de ce gantelet 
s'arrête aux crêtes palmaires, où il s'articule avec une plaque pentagonale couvrant 
seulement les premières phalanges des doigts, lesquels doigts sont armés de plates, 
ainsi que le pouce. Cet assemblage constituait un type intermediaire entre le miton 
et le gantelet à doigts separés. 

CUISSO'I'S 

Quoique faisant partie du harnais de jambes, les cuissots sont souvent mentionnés 
spécialemént dans le détail de la composition d'une armure. Ils comprenaient à la fois 

les cuissots proprement dits e t  les genouillères, qu'on appela aussi 
pouloinr ('1. 

Il y eut des cuissots qui entouraient com- 
plèrement les cuisses. Comme les canons des 
bras, ils étaient faits de deux demi-cylindres, 
l'un protégeant le devant de la cuisse, l'autre 
la partie postérieure. Ces deux pièces se re- 
liaient entre elles du côté interne par deux 
charnières. Elles s'ouvraient du c6té externe, 
oitelles se rattachaient i'uneàl'autreaumoyen 

dedeux boucles nvéessurlapièceposté- 
rieure, le long de l'ouverture. Aux 

points correspoiidants de la pièce du devant 
~ i p  W. - ~ i r n i i i  etaient fixées deux courtes courroies destinées 

*jambe, (",, i*OO,. 

à être introduites dans les boucles. La figure 
zz(') montre ainsi disposés des cuissots qui peuvent 

être anterieursi iqoo. Il  va S a N  dire 
que ces cuissots, qui circonscrivaient 
totalement lescuisses, étaientàl'usage 
exclusif der hommes d'armesappelés R* i 4 .  - ~ ~ ~ u r .  dr .&no. 

àcombattreàpied. A cheval, lapartie 
interne de cettedéfense se fût trouvée en contactavec laselle etsangidité 
eût empêche la cuisse d'y adhérer convenablement. C'est pourquoi il 
exista unautre genre de cuissot, donc notre figure 6 fournit un exemple. 
Cedernier typen'entourait la cuisse quesur les trois quartsexrérieurs de 
son contour. On peut vérifier l'exactitude de cette proportion en 
considérant les cuissots de l'homme d'armes, tombé face à terre, 

F ~ E . z ~ .  - C u k o t  
, x , . j , l  danslabataille de Saint-Egidio de Paolo Ucello, à la National Gallery. 

Ces cuissots étaient faits de deux pièces, comme ceux du type 
précédent, avec cette différence que la largeur de la pièce d'arrière s'y trouvait 

1,) 1316. - U n i  ruiis~rur gamboircr, uni pouloi "S... (hull l .  ir h i  Y, Cr).. Cim. .rriloi. i i l j .  
135s. Douct CArq.  Oilrdr i ï r x c l t . .  P. iog. 

/ > ]  li.siliqur d r  Sint-Denis. pii irr  gnric proucninidc Siiiiic.Clil~ctine du Vil d u  Froiirn. 
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dimiiiuéc de moitid du cdte interne. De cette fason, aucune enveloppe rigide ne 
venait s'interposer entre la selle et la cuisse du cavalier, seulement protegée par des 
inailles dans la partie que ne couvrait pas le cuissot. A une certaine distance du bord 
aiipérieurde la pièce dudevant ,  une saillie circulaire avait potir but de garantirl'alne 
et le bas-ventre en faisant dévier le fer de la lance(fig. 13)(,1. L'kcourtement de la 
braconnière du personnage qui chevauche au second plan dans la figure io, permet 
d'apercevoir cette saillie sur le cuissot. 

Cliacun des cuissots d'un harnais relie par une attelle latirale à une courroie 
ceignant le pourpoint, sous la cuirasse 1'). 

1.u direilse de la rotule et du jarret prbsentait les inêrnes dispositions que celles 
de l'articulation du coude. Comme les cubitières, les genouillères se composaient 
gCiiéraleinentd'une pièceprincipales'épanouissantsurlec6té externeengarde bilobée, 
)plus ou moins incurvée sur le jarret, et de lames de recouvrement sousjacenteî cn 
noinbre variable, ainsi qu'on peut le voir sur les figures 6, IO, 18, 22, et 23. 

Les lames de recouvrement avaient pour but de masquer le vide qui se serait 
produit sans elles entre la genouillère et Ic reste du harnais dans les mouvemeiiü 
d e  flexion du genou. Lorsque la jambe était tenue droite dans le de 
la cuisse et qu'il n'existait qu'une seule lame de recouvrement en bas du cuissot, 
celle-ci se trouvait parfois cachde par la genouillère. C'est ainsi que, dans quelques 
images. des genouillères semblent dépourvues de lames de recouvrement à leur jonc- 
iion avec les cuissots, alors qu'on en voit unel1I ou deuxIll qui les rattachent aux 
~ r è v e s .  D'autres documents nous montrent des genouillères masquant également 
les lames des grèves et  des cuissots('1. 

Dans la plupart des genouillères, une pièce de renfort, rivée sous la dernière 
I:irne de recouvrement, vient s'appliquer sur la grève. La dimension de cette 
pièce varie beaucoup d'importance. Tantôt très peu plus large que les lames de 
recouvrement qu'elle prolonge, elle descend parfois en pointe sur la grève jusqu'à 
mi-jambe. Souvent une courroie, fixée sur son c6té interne, vient se boucler sur le 
côté opposé, après avoir contourné par derrière le haut de la grève, comme le fait 
comprendre la figure 22. Dans les harnais italiens, cette piéce de renfort est souvent 
remplacte ou prolongée par un canon de maille qui rappelle les femoralia des Mgion- 
iiaii-er de l'empereur Trajan (0). 

Nous avons vu der rondelles tenir lieu de gardes dans certaines cubitières. Il 
en était quelquefois de même pour les genouillères, ainsi que le prouve la figure 24 ( 2 )  

1 '1  V i o l l c l - L .  Du', Dut. dr Mo).  i. Y, p. 3.0.  6%. 5. 
131 Id. Ihi/.. p. Sog. Sg. J iii. - Vers 346Ji Bibl. -1.. 6. .Sm. lot .  7 , .  
1 9 1  Vers s400. - IVcccrc de S , ~  CsctkrCmc d u  Val d- Ecol>crs (Vmir 68. cc ; .  

i i l o  - Bibl. n r ~ ,  Ir. <1616. lei. ,. 
, 4 3 5 .  - lbid., fi. 1.151. fol. go vciio. 

( 6 )  l j96 .  - Uusk de Dijon, S Z S ~ U < L ~  dc s a k t  Mkhd pzrJacquc$ dc Sasr><. 
i I i S .  - Muris du Louvre. Ac.,< iornblk d'un l c r a l i c r  iuliro (Voir 
"c.. ,&LS. - M,",*, d,  T",,.~ ("1 .. -.~" 
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Belle, d'après le tableau de i'liospice Saiiit-Nicolas d'Ypres qui représente les des- 
cendants de la famille Belle en 1410. Ces genouillères à rondelles se retrouvent en 
1434('), 1445 (11, i4GG('Jl 1469 (4) et plus tard cncorei'l. 

HARNAIS DE JAMBES 

Comme nous l'avons dit plus haut, l'expression hornoi~ dr jornlu, tout en compre- 
nant généralement les cuissoe, désignait plus spécialement les jambières, appelées 
flgrnici et les souliers de rer, auxquels on donnait le nom de rukrelr. 

Les grèves se composaient de deux pièces, une antérieure et l'autre postérieure, 
enfermant complètement la jambe. Leurs fermetures étaient de deux sortes, l'une 
consistant dans deux boucles, l'autre dans deux tenons qui entraient par pression 
dans des trous correspondants. Nous avons déjà vu ces deux systèmes employés pour 
les carions des harnais de bras. 

A l'inverse des cuissots qui se bouclaient toujours en dehors, les grèves à boucles 
se fermaient en dedans, ayant leurs charnières placées sur le côté externe de la 
jambe, ainsi qu'on peut le constater sur nos figures 3, 6 ,  io,  1 8 ,  2% et 24. Quelquefois 
une courroie supplémentaire, fixée au bord interne de la partie supérieure entre les 
deux boudes de fermeture, contournait le mollet par derrière et venait se boucler en 
dehors entre les deux charnières. Cette disposition, que nous n'avons pas rençontrhe 
avant 1440, consolidait la fermeture de la grève (fig. 18) .  On la retrouve dans les 
harnais de jambes desarchers de la garde du roi CliarlesVII, vers i460tL). 

Beaucoup de grèves cependant, au  lieu de s'attacher avec des courroies, se fer- 
mèrent sur leur ~ 6 t h  externe au moyeii de tenons entrant dans des trous. Leurs 
charnières se trouvaient alors placées sur le csté interne de la jambe. Ce genre de 
fermeture, qu'on remarque, dès i q i z ,  sur la tombe de Pierre de Navarre, comte de 
hlortain(rl, finit par supplanter complètement le mode d'attache par courroies, ainsi 
qu'on peut le voir en examinant les nombreuses armures qui nous sont restées de la 
Renaissance. 

Jusqu'aux dernières années du quinzième siècle, les grèves, échaiicrées sur le cou 
de picd et au talon, descendaient sur les chevilles, où elles s'arrêtaient & quelques 
centimètres du sol. Le talon était alors protégé, soit par une ulonnière rigide, soit 
par deux ou trois lames superposées, qui le contournaient. D'autres lames, en plus 
ou moins grand nombre, chevauchaient I'avant-pied. Le tout se trouvait recouvrir 
un soulier de peau. Tel  apparaît le soleret du chevalier du Christ représenté dans la 
figure I O .  C'est le type qui semble avoir été le plus "site du temps de Jeanne d'Arc. 

Quelquefois, les deux ou trois premières lames de l'avant-pied furent remplacées 

I ' )  Btir. Mur.. Hsd. \LI. 4605. 1-1. h i .  
('! Muiir de Dur. siinr GrorErr. 
(il Bibi. mai.. Ir. a l .  foüui iii vriro. i60. 350 uriro. , . . .  ~ 

. . 
(4) Ibid., ir. ig, Fol. i i" .  

( 5 )  Veil i l l O .  - Es-Bibl. imp. de Virnnc, ,597. fol. 15. 
,480.  - kb1. mat., rr. 362, fol. >. 

( 6 )  CIidniilly. Murr. Coiid<, Hrurri d.Llirnor Chrvdiri, Adaiaiion drs hlrgci 
( 2 )  Muidr d" L~"* .c .  

- a43 - 
par U L I C  bcule pitce. Dans unaoleretd'environ 1470, conservéblaTo7irde Lo~ldrei(fi1, 
cette pièce est reliée ;i la talonnière par une charnihre placée verticalement sur le 
cOtf externe du pied. Le solerct s'ouvre par constqucnt du c8iC intcriie. II se fcrrnc 
;III moyeii d'tiii loquctc~u. 

LI y eiit aussi des solerets de mailles. Nos figures 4 et 5 en foilrnissent deux 
exemples, datant, l'un de 1418, l'autre d'environ 1425. On en trouve d'autres vers 
i475i1I ci dans les dernières années du si&cle('). Ces solerem de mailles par.aissent 
avoir été adoptés principalement par les Italiens. 

Le soleret de fer se portait surtout à cheval. A pied, les hommes d'armes 
usaient volontiers de chaussures de cuir. Les monuments de l'époque que noiis 
é~udioiis ~1,Ccialcment nous montrent quantité de chevaliers pied, chaussés de 
souliers noirs SOUE leurs grèves. - 

Les solerets avaient naturellement une tendance à affecter la forme des chaus- 
sures du cosrume civil, forme qui changeait selanles caprices de la mode. L'homme 
d'armes cependant ne pouvait renouveler son harnais aussi souvent que  sa gai-de- 
robe. L'ne paire de solerets était d'un prix bien plus 6levé qu'une paire de souliel-s et 
d'ailleurs s'usaient beaucoupmoinsvite. l l en  résultaitque, seuls,lessoleretsrécemmeiir 
fabriqubs se trouvaient être au goût du jour et que le plus grand nombre rappelait 
des formes de chaussures plus ou moins désuetes. Le harnais de la Pucelle, ayant é ~ é  
Forgé eri i q q ,  devait donc posséder des solerets reproduisant l'aspect des souliers les 
plus en vogue à cette date. 

A l ' é~oque  de Jeanne d'Arc, les poulaines, qui avaient été en grande faveur 
dans les dernières années d u  quamrzième siècle, étaient abandonnées depuis virigt- 
cinq ans. Ces longues pointes ne devaient pas reparaître aux chaussures avant iqqo. 
Iiisqiie-la, les contemporains de Charles VI1 se contentèrent de souliers dont les 
extrémités se terminaient généralement en bouts arrondis ou plus rarement en 
pointes modérées. A en juger par nos précédentes figures, les solerets n'auraient 
affecte que la première de ces formes. II nous semble donc probable que le harnais 
de la Pucelle, forgé en 142y, devait comporter des solerets se rapprochant de ceux 
que ilou3 font voir les figures 5, 6, i o  et 24. 

En Italie, il y eut des harnais de jambes dont les pièces antérieures ne possédaient 
pas I'aiGte médiane en dos d'àiie que présentaient ordinairement les cuissots, 
genouillères, grèves, et parfois les solerets. dans les autres pays (4). Le portrait de 
Frédéi-ic de Montefeltro, duc d'Urbin, par Justus van Ghent, nous apprend l'enis- 
tence d ' u n  système intermédiaire consistant en une arête médiane qui partage les 
genouillères, alors que les grèves, arrondies sur le tibia, en sont dépourvues ($1. 

11 iious reste à dire que, du temps de la Pucelle, les éperons de guerre étaieiit à 
courroies (lis 6), comme ceux qu'on chaussait avec les houseaux et les chausses du 
costume cil-il. Plus tard, des tiges à molettes furent rivées aux talons des solerets. 



Cette expression, aussi bien que celle de harnoil de tilt, s'appliquait d'une façon 
générale, à toutes les coiRures défensives, le terme de <aiyuel') sous lequel on les dési- 
gne aujourd'huin'ayantcommcncé à être employé courammentqu'au seizièmesiècle. 

L'inventaire de l'armurerie du  château d'Amboise, dressé le 23 septembre ,499, 
mentionne le Harnoyr dc la Pz~icllc, gorniz dcgurdrbrar, d'uncpairr dr mylon, et d'iin nbil- 
lrnirtal dc ltrtc, où il y a rilig gorgcrcy de mailit, k borl dori,  k dcdans garny dr ~ u l i i ~  rriimoiiJ, 
doubli de rnrirnci*). 

Si l'on peut ajouter foi à l'attribution d'une armure à Jeanne d'Arc, dans une 
liste d'objets qui comprend en même temps la h?che du  roi Clovis et I'épée-fée de 
Lancelot du Lac, les quelques détails que contient la trop courte descriptioii de ce 
harnais méritent de  retenir notre attention. Or, à côté de plusieurs désignations 
fantaisistes ou fabuleuses, comme celles que nous venons de citer, l'inventaire 
d'Amboise en renferme certainement d'authentiques, parmi lesquelles on peut 
ranger l'article concernant le harnais en question. Nous sommes donc porté à croire 
que cette armure avait réellemelit appartenu à l'héroïne et qu'elle était celle-là même 
qui lui avait été confectionnée à Tours a u  mois d'avril de l'année 1429, estimant peu 
probable que Jeanne d'Arc ait usé plus d'un harnais durant la courte période de 
treize mois de  son existence de guerrièreil). Tombée à Compiègne en la possessioii 
du duc Philippe le Bon, il n'y arien d'impossibleàce que cette armure ait été rendueaii 
roi, après la réconciliation des maisons de Bourgogiie et d'Orléans, scellée définiiive- 
ment par le mariage du duc Cliarles avec Marie de Clèves, le 26 novembre ,440. 

A en juger par soli prix de cent livres raiirnois, le Iii~rnais de la I'ucçlie dui 
éue particulièrement soigné. Celui du  duc d'Orléans e n  1415 n'avait pas coûté 
quatre vingt-quatre livres tournois. En 1447, on se procurait un harnais complet, 
fait sur mesure, moyenLiant cinquante-cinq livres tournois, et à la rnéme date, un 
harnais de Charles VII, dit hornaii pottr rmlcontTe, valut seulement quatre vingt-deux 
livres dia sous tournois(41. 

Mais si Jç;iiiiir d'Arc ~ i ' e i i r  jarnais qu'une seule a i ini re ,  il est avii-é par certaiiis 
passages des dépositions du duc d'Alengon et deJean d'Aulon au procès de réhabili- 
tation qu'elle possédadeux sortes de défenses de tête, et si d'autre part on admet I'ao- 
thenticité de la désignation du harnaisd'Ambaise, il faut luien attribuer une troisièmc. 

C'est qu'en effet la tenue de guerre campor~ait ,  suivant les circonsraiices, diffé- 
rentes coiffures. En route, l'homme d'armes conservait son adoubement du coi-ps et 
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dca ~r>ciiibrcr, i r i i i in  a i i  tttc d6nnrinCr ae ~izirait d 'un chnpeaii, d'une barctic oii d' i ir~ 
,Ii;iprroii. Au niornerit de coinb;itire, il rnrtrait pied B terre pour resaai~gler sot, 
clteval et se coilfer soit du bacinet, soit de la salade, habillement de tête plus léger, 
origiriaire d'Italie, dont l'usage rommenpi t  i se gen6raliser en France du  temps de 
Jeanlie d'Arc. I.orsqu'il s'agissait d'dchrlkr ritrr ploc< ('), c'est-à-dire d'en escalader les 
murs à l'aide d'échelles, les assaillants coiffaient la chapeline d'assaut, chapeau de  fer 
à grands bords déclives garantissant les épaules et par suite tout le reste du corps 
des liqiiides bouillants et des prqjectiles de toutes sortes que lançaient les assiégés du 
liaiit des miirailles par les cr6iieaux et les machicoulis. Parfois même la chapeline 
~~ircliargeait  le bacinet ou la salade. Ainsi trois genres de coiffures de guerre étaient 
employées à l'époque de  la Pucelle. 

L'abilltmttit de lr~lc,  oti il y n iing gorgeriy dt  millc, mentionne comme ayant été 
celiti dc I'IiCroïne dans l'inventaire de l'armurerie d'Amboise, ne pouvait être qu'il11 
bacinet, seul casque comportant u n  camail ou gorgerin de mailles. 

On trouvele bacinet cité dès le dourièmesiècle(~1. Longtemps, ilconsista en ilne cer- 
velière, munie d'un camail, par-deçsuslaquelle oncoiffaitle heaume. Sa formede coupe 
ienversée lui valut son nom de ba~rinel, petit bassin. Au  quatorzième siècle il prit plus 
d'importance en descendant de  chaque cOté sur les oreilles et par derrière, jusqu'à la 
nuque, et onlui adaptaunevisièremobile. Enfin, d'hémisphérique qu'ilétait, son tim- 
bre s'enhaussa le plus souvent en pointe. Ainsi transformé. il entraina la suppression 
du heaume, lourde et encombrante coiffurequi ne futplusdemise quedans lesjoûtes 
ct les tournois. Remplaçant le heaume, il fut appelé hrarcml, d'où arriirl, 
et  l'on peut dire que c'est du  bacinet médiéval que provint I'armet de la Renaissance. 

Les bacinets, durant le long cours de leur existence, présentèrent constamment 
une assez graride variété d'aspects. Au quinzikme siècle, une haviere vint souvent 
i-enforcer la défense de la gorge, jusque-là uniquement protégée par le camail de 
mailles, appelé gorgiirc, gorgerette, g o ~ g e ~ e ~ ,  gorgeril ou gorgcrin. 1.a figure 25 montre 
deux bainets à bavières du  même type, reproduirs d'après une miniature d'environ 
~ + 2 5 ( ~ 1 .  La visière, levée dans I'un, est abaissée dans l'autre. On  remarquera que les 
r i rnhrei  Je cer bacinets se trouvent munis sur chacun de leurs càtCi de deux pivots, 
I'iin pour la visière, I'autre, situé un peu au-dessous d u  premier, servant de point 
d'attache à la bavière. Cette disposition, inaugurée vers i400('), é a i t  encore usiree 
cri 1477ij). Ce ne fut qu'au seizième siècle qu'on imagina de la simplifier en fixant 
le mézail et la mentonnière des armets sur le même pivot. 

Les visières des bacinets de la figure 15 sont hémisphériques. Ce mode avait 
siiccédé à celui des visières coniques, en fason de  museaux pointus, des bacinets 
du  quatorzième siècle, lequel n e  se manifeste plus qu'exceptionnellement dans 
l'imagerie du quinrièmei6). Un  type intermédiaire, tenant à la fois du sphéroïde et 

( < j  Mathiru Circouchy. i. I I I ,  Pieiri,",iiiiirii"n. p.  I I I .  I 



dit cône, iioiis est foiiriii par la tigiire 26 représentant le baciiiet du roi Clovis dont 
la figure 6 a donné le harnais de corps. Ce genre de visière fut moins employé 
que le type spliéroïdal. 

Les timbres des trois bacinets que nous venons de voir sont coniques. II y en 
eut d'hémisphénques,comme en témoigne la figure 271.1. Le bacinetdont elle repro- 
duit la physioiiomie, est dépourvu de bavière. De même que le timbre, la visière s'y 
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trouve I~émisliliéri~ue. Elle présente une seule fente horizontale pratiquée pour la 
vue i la I,auteor des yeux, alors que, le plus souvent, les vues des visières de baci- 
nets coiiristaieint en deux fentes séparées. Au-dessous des vues, étaient percés de 
iiombreux rrous pour la respirarioii(f;gures 25, 26 er 27). 

On n'usait guère de la protection de la visière que porii- charger à la lance. 
L'utilité de cette deferise, qui avait ses avantages et ses inconvénients, semble du 
,-este avoir été assez discutée. Beaucoup d'hommes d'armes combattaient sans 
visières. Au dire de Fi-oissart, Jean Chandos n'y eut jamais recouis. Mal lui 
en prit d'ailleurs, car i l  fut blessé mortellement d'un coup de lance sous i'aeil, faute 
d'une visière à son bacinet('). 

I.es visières pouvaieiit s'enlever facilement, surtout celles dont les pivots 
étaient munis de cliarnièi-es, comme la visière du bacinet du roi Clovis repié- 
senté plus haut (lig. 26) .  11 suffisait alors de retirer la clavette de la charnière. 
Sur i t i i  bacinet dela collection Wallace, une courte chainette, hxée à la visière près 
de chaque pivar, ahoulit i la tite de chacune des clavettes des charnières. 
Les clavettes, une fois retirées, restaient ainsi susperiduer à la visière et lie risquaient 
pas d'tire peidiies. 

II nous paraît probable que Jeanne  d'Arc, faite plutôt pour commander q u e  
pour combattre, laissait aux lailces de sa compagiiie le soin de se protéger le visage 
et  que le baciiiet d'Amboise, s'il a réellement appartenu à I'hérolrie, ne ~iossédait 
iii visièi-e iii bavière. EtouiTé dans un  casque eiitièreineiit clos, le soir de la voix ne 
l>ouvait doininer le bi-nit de la mêlée e t  la Piicelle, qui avait sui-tout pour mission 
d'eiitrainer ses gens à l'attaque, ne  dut jamais paraître dans les batailles autrement 
qu'à visage découvert. 

Avant de s'armer d u  baciiiet, I'liomme d'armes se couvrait la tête d'tilie coiKe 
d'étoffe mise eri double, dite ihoperurt dc buci~ict(~1, qui la préservait du coiitact trop 
dii-ec~ du  métal, déjà atténué cependant par une doubliire de satin ou de ceiidal dont 
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le casque se trouvait garni intérieurement. Cette doublure, rembourree et piquke, 
s'ktendait d'ailleurs aux camails, ainsi qu'on le voit sur la figure 1 8  montrant le 
bacinet d'un chevalier desarçonné au fort d'un combat('). Cet homme d'armes 
étant tombe la tête la première, le camail du bacinet s'est retourne et laisse vair la 
contexture de son envers. Les chevaliers désireux d'eviter ce retroussement du 
camail qui désarmait leur gorge en cas de chute, le bouclaient à la fois par devant 
et par derrière à deux boucles fixées, l'une au plastron, l'autre à la dossière, aii 

moyen de pattes de cuir cousues au camaill~l. Ou  bien encore ils maintenaient cette 
défense en place à l'aide de deux aiguillettes par devant et autant par derrière('). 

Les trois ou quatre rangs de mailles qui terminaient le camail à son bord infe- 
rieur étaient souvent dorés. L'inventaire d'Amboise mentionne ce détail dans le 
gorgcrcy de l'habillement de tête de la Pucelle. - 

Un passage de la deposition de Jean d'Aulon au procès de réhabilitation nous 
apprend qu'a Saint-Pierre-le-Moutier Jeanne était coiffée d'une salade. Cette dépo- 
sition, la seule qui nous soit parvenue dans son frangais original, est pour nous de 
ce fait la plus précieuse de toutes. Ce sont les paroles mêmes de l'écuyer de Jeanne 
d'Arc, telles qu'il les a prononcees à Lyon en i456 devant le vice-inquisiteur général 
de France, Jean des Prés, qui s'y trouvent authentiquement consignées. Or  il est 
difficile d'admettre qu'un homme de guerre comme l'&tait d'Aulon, dont l'une des 
fonctions journalières consistait à armer I'ldroïne, ait pu confondre la salade avec 
tout autre casque. Donc, independamment du bacinet qu'elle aurait possédé d'après 
i'itiventaire d'Amboise, Jeanne eut, à n'en pas douter, une salade. Adopté depuis 
peu par beaucoup d'hommes d'armes frangais, ce harnais de tête, dont la vogue fur 
de longue durée, etait alors le casque à la mode et il est tout naturel qu'on en a i t  

doté notre guerrière(*). Voici à quel propos d'Aulon fut amen6 à parler de la salade 
de Jeanne. 

Dans son intéressante déposition, ce gentilhomme rapporte que, lors du siège 
de Saint-Pierre-le-Moutier, il était blesse au talon au point qu'il ne pouvait marcbei~ 
qu'avec des béquilles. Se trouvant ainsi dans l'impossibilité de combattre, il se tenait 
à distance. Une grêle de projectiles contraint les assaillants à battre en retraite. 
Jeanne seule s'entête à rester devant la muraille. D'Aulon I'apergoit, se hisse sur un 
cheval, court à elle et lui demande pourquoi elle ne se retire pas comme les autres. 
Impavide et fière, la Pucelle se decouvre de sa salade et lui crie qu'elle n'est pas 
seule, qu'elle a encore cinquante mille de ses gens en sa compagnie et qu'elle ne s'en 
ira pas qu'elle n'ait pris la,ville. Or, assure I'ecuyer, Jeanrrr à crllc hrurc, gurigu~ihuit 
qu'elir dirl, n'moi) par aiircpuej c l& plu, dr quoire ou c inq  hommci Il). 

Si l'on enlève au casque, parte jusqu'à ces derniers temps par nos dragons er 
nos cuirassiers, son cimier et ses jugulaires de cuivre et qu'on remplace sa visière de 

( 1 1  Vrri - Br i r  Mu.. Hlri. MS. ,431 .  lot. 116 rsr<o. 
( 9 )  ,,">. - "cF"cr~*,tc"c<k. 

ili . .  - Biunll«. Bibl. .DY.. 926<. fol. i. 
( 3 )  i l s J .  - Bibl. nit . .  Fsi. Oz 11. fol. 53.  
,*] Dlni "" mp,. dr  '(XI, C ' ~ M  Arrhirri amt*, dr 'runo. on " ~ i r  Q"'& =ii. di* b du< dr savoir. 

hincd.~ Yiil  hi ialrdc3 dr Milan  vair dr ihcra6ris [Cli. Bui", & Cui d< C l i r u .  p. 91). Cr" Ir plitr 
..,i c,,,,. ,.,, L.. ,..., .i, d i  ,...., r. d. * a.",. & ".. W."'." d.. .m.. '7 ..*ni .n,uilr d u  ..hdc< ippsiun.nr su di., 

i. iio" dr ,+.. ,,,, [Id. ,'il.. .. 89. go, En ,+<>, rr prinrr dannr ""r 31& d i p r r u * r  i wo biurd I")"i  

[cd. lhd., 85). Ma;,, <sFrea flconm8rdp>~;c, r u q c  dc S ~ S ~ C  m commcn$n i m ~ i n 6 c n I k  Co frsmcc quc "Cr, ~ 4 3 0 .  
( $ 1 ~ .  rsbrc. ROC" 61 r.i.i,iilil~~. I. I .  p. < I I .  
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casquette par uilr visière pivoiaiite desdiiée à protéger Ir Iiaur d u  visage, il doiitiern 
ainsi modifié, une idée assez exacte de la forme qu'affectait la salade en 1430. 

La salade s'atracliait au moyen d'une jugulaire de cuir bouclCe sous le menton($). 
Cliez les cavaliers, elle était presque toujours accomlxigiiée 

> d'une bavière accusant la saillie du menton. Cette bavière, qu'on 
verra plus tard visséeauplastron, semble n'avoirété maintenuealors 
que par une courroie se bouclant sur la nuque pardessus le hausse- 

*,..) 
col de mailles qu'on portait toujours sous l'armure avec la salade. 

La figure 29 représente une salade d'environ i430('), vue de 
profil sous deux aspects, visière levée et visière baissée, avec 

, - .. -:. sa bavière. 
A cheval, la salade pouvait s'enlever facilement d'une main. 

ULL On coiiçoitqi~'àSninr-Pierre-le-Moutier, Jeanneayant iprononcer 
. , , ~ l n e p l ~ i a ~ e  inspirée par un enthousiasme mystique, ait eu besoin 

~ " , l i l [ " ~ ~ \  i , , i )  de la liberté de son visage et qu'à cet eilet elle ait ôté sa salade. 
Soii geste toutefois s'expliquerait malaisément avec une bavière. II faut en 
conclure qu'au moins ce jour l i ,  son Iiarnais se trouvait dé pou ri,^ de cet accessoire 

Fig .g. - S Z , X ~ C  ~ " > C . C  [ v ~ > * ~ c  ,<"&< c, " i ~ i ~ , ~  ,,.r:5\~c) F~E. 30. - ~ a , ~ * c . v c < p < , ; , ~ b , V ; ~ , <  
,430) (Y"' 8433)  

et que sa gorge était garantie seulement par le col montant, piqué, rigide et recou- 
vert de mailles, appelé haziiiriolie dc >nailler ( 3 )  qu'on avait 
coutume alors de porter avec les casques autres que le haci- 
net. I l  y eut  d'ailleurs, comme le montre la figure 3i( i l ,  
de ces haussecals de mailles assez montants et suffisam- &: , *~ r.. >' 
ment larges pour englober le menton jusqu'à la bouche .' < 

y .. 
et tenir lieu de bavière dans une certaine mesure. 

La plupart des visières de salades avaient un très faible ---7 
rayon d'action. Baissées, elles iie descendaient pas audelà siE. 3 , .  - s ~ I ~ ~ ~  "i 6xe, 

du dessous du  nez, la bouche er le menton étant protégés a''cc ha"'''~'a' dc """'" 
par la bavière. La tête ne s'en trouvait pas moins aussi complètement défendue 
que par le hacinet, avec d'appréciables avantages en plus. 

1.1 vrrr .+ri. - rli,i..u rrprtirntrni ir iriiiii:~ ju,in.i. 
><io. -Bibi. ri. 931%. 101. a i  icao. - ChromIll. hlus(r Candi. Hruici d'liiinoc Chcrilicr. Adorxiion de i  

> ,qc , .  - Bcc"~,  MU,. >h.zc"r., ' r~p~ , , c ,kdc  rcmp<r<nr T.~,z". 
1<;6. - ,Wira'ksd? N#Zr8-Dm~<, t. 1, PI. 47. 
~ 4 6 0 .  - Biuxcllci. Uibl. r a y .  9066. Col. 3 0 3 .  

( 2 )  Bibl. m.,.. Ir. ,676. lai. i. 
( 3 )  0,i"i" deCa Marche, AUrn., t. (1, P. b,", ~ $ 3 ,  , t i ' , .  
(4) V", , 435 . -  B?'",. "a,., r,. .<5,3,  i d  ;;. 
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I.oraqiir l i t  visitrc éraii baias&, la solution de raniiiiuii6 circulaire quiexiaiiiii 

entre la salade e t  le calletin renforcé de la bavikre procurait une aération de l ' in tb  
rieur du  harnais plus grande que celle qu'on pouvait obtenir par le moyen des 
trotis minusculca d'unc visMrc de baciiiet. En outre, dans Ica sccslcnics du ceinbiii, 
I'liomme d'armes, incommodé par la chaleur, avait la possibilité d'enlever lui-mème 
son casque sans être oblige de  recourir à l'aide d'autrui, Ce geste dtait refuse aux 
chevaliers coitT-6~ du  bacinct. Le i o  août ,432, ia siège de Lagny-sur-Marne, lei 
Anglais, qui alors n'avaient pas encore adopté la salade('), etouilèrent sous leurs baci- 
nets. n II fi t  si très chault, raconte Le Fèvre de  Saint-Remy('), que plusieurs Anglois 
morurent de la chaleur. Et le régent fut tellement féru d u  soliel qu'il en fut - 
mallade : car il estoit sanghin, cras et remplet. B C'est que I'eiilèvement du baciiiet 
était une ooération comnliauée ouioblireait d'abord idescendre de cheval. ~ u i s  à faire . ,  , 0 , L 
déboucler ce harnaisde tète par un servant. Aussi, dans la plupart des o s ,  les cambat- 
tants, porteurs de  baciners, se voyaient-ils contrainrs d'en rester longtemps coiffés. 

La salade, complétée de sa bavière que represente la figure 29, constituait donc 
une  défense aussi efficace que le bacinet, tout en étant plus pratique. Cependant 
beaucoup d'hommes d'armes, désireux d'améliorer encore une disposition qui leur 
permetait déjà de mieux respirer sous le casque, préférèrent user de bavières plus 
basses que celle que montre notre figure 29. Or, la salade étant établie de 
telle façon que sa visière ne pouvait descendre plus bas que le dessous du nez, il en 
résultait qu'avec une petite bavière, la bouche et une partie des joues restaient i 
découvert; ce qui d'ailleurs avait peu d'inconvénient parce que, dans la charge, le 
combattant était obligé d'inclinerle buste en avant et de baisser la tête pour voir le 
but de sa lance à travers les vues de sa visière et qu'ainsi la saillie de cette pièce se 
trouvait garantir la bouche. Par contre, on obtenait, comme on peut le constatci. 
sur la figure 30('), une aération tout à fait suffisante. Du reste, la petite bavière que  
reproduit ce dessin, aussi bien que la grande, montrée dans la figure 29, ne servait 
guère qu'a protéger l'homme a cheval contre les coups donnés de bas en haut par 
les gens de pied. 

Enfin nombreux étaient les hommes d'armes qui considéraient la visière mobile 
comme une défense plus gênante qu'indispensable et qui couchaient le bois, coiflés 
de salades à visières fixes. Noue figure 31 en a fourni un exemple. La visière n'y 
est plus qu'une pièce de renfort r i d e  au timbre. Il y eut aussi des salades sans - .  
visières d'aucune sorte (fig. 32)(<1. Leurs timbres s'entouraient souvent de cornettes 
enroulées en tortil('). varfois de ou de cha~eiets  feuillus(71. . . 

Les salades possédaientgénéralement une coiffe intdrieure adhérente au timbreifi). 
1) Lr pius 2nciin crrmplr dr ul idr  i ririicc que nous ayian$ iriiconiri &os Iiiooographir ingli iw di lr  dc i l i S  ,Hruiii, 

la i i f l l  .r.aur sui uis)#xr ii Eu+,  i. 111, p. +6a. 
:"I >iris.. t. II. P. %Ii. 266. 
) r 4 3 .  - Bibl. Ri,.. iii. ,219,. hl. 315 vri.o. 
(1, ver, ,*>3. - &hl. W.C.. ,a,. >,,ma. 6,. 3 0 3 .  

~ 6 3 5 .  - Hibl. nri.. Ir. 2651.  Col. rrrso. 
, * % 5 .  - ,hi*., cc. ,,GoL, r"ti0, 5,,, ,*,, 

ci; i l , , . -  Gay. Chi,. .,'ki.. i. LI. 1.7. 
i&ii. - Bibl. na,.. I r .  , i ( ,S .  hi. g rrm. 

';) Vers a,,,. -"ri,. Mus., Royd US. 15  E v;, <O), ~3 
18 )  Ci>. Buitio. & G u l i .  Cr- n X P  ,<th. p. 74 .  



Ccl>e$t<Iiiiil i l  r i 1  c ~ i r i i i i i  i l i t i i i  l r n i~~ tc i l c r  'cile g.t,atilu~c "ciiililc u v i i i i  Ci4 ~'ci~i l i l~ic t r  
~ 3 1 .  uur citlo~te iiiiiéliriidatice, A rii jiigri. pli- cei-i.iiiie iiiiiii~ic~ii-e d'eiivito~i iq3<il,l, 
ou I'on voit trois chevaliel-e aii repos, ayant ôté leurs casques(") et montrant leurs 
têtes uniformément couvertes de coiffes d'étoffe rouge. La figure 33 donne u i ~ e  de 
ces têtes ainsi coiirées. 

Le timbre dessalades fût tantôt roiid, taritôt légèrement conique d son sommet. 
A la gueri-e, il se trouvait bien rarement agrémenré de 

pliim;iils oit de ciiniers et la s:il;i<le de noire 
Iiéroïne était sniis douce privée <le ces 
parures. 

Les visières de salades présenlaient ordi- 

1' nairement une  seule vue en fente l ~ o i z o n -  ,+a 
tale pour les deux veux (fipures ?a et  31). , , 

, , . , II y en  avait toutefois dont la vue  se com- -. i., 
~~~~~ ibe.5 , d a 3 1  posait de deux fentes séparées (hg. 30). ixg. i ~ . - ç o , ~ . i , , ~ i p r , , ~ r , , i c  

coinrne dans les visières de bacineta. di I. iilrd. illc>) 

li nous ireste à parier d'uiie troisième soi-te de casque portée concurremment 
avec les bacinets et  les salades, c'&tait la ihn)r/it ic. 

D'une f a p n  générale, oii compreiiaii saus la désignation de ihopclinc ou de copupeli~ir 

tous les cliapeaux i larges bords, qu'ils iusseiit de paille, cle feutre ou de fer. Le cliapeaii 
adopté par le pape et les cardinaux pour se préserver de l'ardent soleil de la campagne 
de Roine peut être considCré cornmc le prototype de la cliiipelilie 1'). C'ertd'ailleurs ce 
iioin qui lui fur dolilié dès l'origine, ainsi q~i'nii grand clialieaii <le paille iisité de toiir 
temps 1x11- les moissonneui~s des deux sexes. Dans la suite, le rabattement des boids 
de la cli:ipeli~ie de paille siir les oreilles la f i t  ressembler a iiiie cnpoie de cabriolet ei 

ce f u t  de cette modificatioii q u e  provint la capeline féminine des temps moderilcs. 
1.a cliapeline de fer fut coiffée pendant quatre siècles par beaucoup d'hommes 

d'iiriiies, inais plusspécialementpar les têtcsdecoloiines d'assaut, au  mamei~td'escala- 
dei-lesrnurailles; et, commeil fallait uiiegrande liardiesse ~>aurdresserlesécheliese~les 
g~~îv i r sous  la grêle de projectiles que déversaieiirlesassiégés du Iiaat des murs, I'erpres- 
siori d'hoiniiiii <If iripcliirri signifia longtemps des Iioinmes particulièrerncnt courapeux. 

Si l'oii s'en rapporre aux miniatures représentant des escalades de places fortes, 
In cliapeline d'assaut offrait une grande analogie avec le chape1 de fer appelé ch/i)cai~ d e  
~ I lu i i t i i i i l i< i i i .  Dans I'inventnire deI'arcl>cvêque de Reims, Ricliat-d Picque, ~l in~icl i i rese~ 
clia]~eaiixdei\loritaubaiisoiitestimés lemerne pl-ir, quari-e salsiii, cequi leiid ii pi-oiivei- 
qiie ces coiffiires difféiaient peu les ones des auti-es comme volume et cornme fagoii. 

D'après l'auteur anonyine de 1446, déjà plusieurs fois cité, le timbre du cha- 
peau de hloiluiibaii était rond et possédait d'avaiiteuarrière une crête de deuxdoigts 
de saillie. Tou t  autour du timbre régnait un bordlarge de quatre ou cinq doigtsl~l. 

X I  B,b,. ,?. 3 j , .  fol. 

- $51 - 
C'&tait d a i ~ r  un  chapeau de fer i crête naillarite, probablement du genre de 

celuique montre la figure 341') Quant aux chapelines dont sont coiffes lei assaillants 
dans les scènes d'escalades que re- 
produisent les miniatures de la pre- 
mière moitié du quinzième siècle, 
elles sont généralement dépourvues 
de crêtes et affectent le plris souvent 
la forme donnCe par la figure 35(.1. , , , < ,  - ï , , . , ~ i " d l  >lanliubsii 

/ri,r s , > i j  En comparant cette figure avec ln 
précédente, on constatera que, dans 
ln chapeline d'assaut, la moindre 
hauteur du  timbre est compensée 
par une plris grande largeur des 
bords et l'on comprendra que cha- IXWO). 
pelines et chapeaux de Montauban aient été estimés le même prix 
dans l'inventaire de Richard Picque. Le chapeau de Montauban 

, ,;. l i .  - CIi.~li"r ~..IIIIYL 

I.," 1(40). 
parait d'ailleurs avoir quelquefois remplacé la chapeline ordinaire 
dans les assauts. Une image d'environ 1450 nous fait voir 
en effet, sur la  tête d'un soldatgravissant une échelle, une 
chapeline haute de forme, qui nous semble devoir 
être rangée dans la catkgone des chapeaux de hfon- 
tauban en raisonde sa crêtesaillante (fig. 36) Ces 
casquesetaient maintenus en place au moyen d'une 
jugulaire bouclée sous le menton et ordinairement 
caiffës par-dessus la têtière d'un camail de mailles, 

, $6.  , ainsi que le fait comprendre la figure 37(4L O n  ren- '\F;,l~&,"",'~:$~ 
,W." ,450)  contre cependant des chapeaux de fer portés sans 

camails. Le cou est alors protégé, soit par une bavière de salade ('1, 

soitparun haut et large calletin de mailles, englobant 
le menton, semblable à celuiqui accompagne la salade 
représentée dans la figure 31. Plus tard c'est une ba- 
vière-colletin, entourant complètement le :cou et la 
nuque qui sera de mise avec le chapeau de  fer 
(fig, 38)(6), Enfin la ,-hapeline surchargeait parfois 

ri$. <o. 
I ,. si .  - ~t,,,,i,,.  roi^.. d'autres casques comme le montre la figure 39, dans 

cc,vc,~~,e ,vc,, , 4 s ) ; ,  
irmii> I V C , ~  i<ool  laquelleonla voit coiffée sur un bacinet bavière(i). 

Deux fentes pour la vue étaient souvent pratiquéesdansle borddela chapeline, de 
façon1 voir de bas en hautsans lever la tête, en montantauxéchelles (figures 34 et37). 

Ce fut sans doute par antiphrase qu'an donna exceptionnellement le nom de 
inpclinc, qui était celui du plus gi-and des chapeaux, a la plus petite des coiffures 
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de gtierrc, iirieux désigiidc par les teiiiies de ~crricliirc oit dc ldlc ,lr,/rr qiii la dis~iii. 

plus habituellement. 
La cervelière consistait en un timbre hémisphérique dépourvude bords et de garde- 

nuque (hg. +O)('). On  y adaptait ordinairement un camail. La valeur de cette simple 
calottede ferétait naturellement en raisondeson peud'importance. En ,389, aiorsque 
les ihopeliizir et les ciiopeuii <lc Montnaban sont estimés quatre solo pièce, le prix d'une tête 
de fer est quatre f o i s m ~ i n d r e ( ~ i .  Si l'on compare la cervelière représentée dans la 
tigure 40avecles grandes capelines qu'ont inontrées nos précédentsdessins, on conFoit 
qu'elle n'ait valu qri 'riii sol, tandis que  cliacurie des autres coiffures en  coutait quatre. 

Voici maintenant Ir passage de la dépoîitioii du  duc d'Alençon oii il est question 
<le la ihopeliric de la Pucelle à l'attaque de Jargeau. 

«Jeanne marcha à l'assaut et moi avec elle. Comme nos gens envahissaient la 
place, le comte de  SuColk Lt crier qu'il voulait m e  parler. II ne fut pas écouté et  

l'assaut continua. Jeanne était sur une échelle tenant à lamain son étendard. L'éten- 
dard fut frappé et Jeanne elle-même fut fi-appée par une pierre qui vint tomber sur 
sa chapeline. Le coup avait renversé Jeanne. Elle se releva et dit aux hommes 
d'armer : a Arnyr, amys, sus! sur!  Nostre sire a condempné les Anglois. A cette 
lieiire ils sont nôtres. Ayez bon cleur! ». Et à I'iiistantJargeau fut pris('!). )> 

Dans la plupart des scèiies d'assauts de  places fortes que représentent lesanciennes 
imager, on voit les assaillaiits monter aux échelles coiffés de la chapeliiie à grands 
bordsdéilives, telleque l'ont reproduite ilos dessins, alors que les autres combattants, 
i-estés à disrance, sont armés de szlades ou de  bacinets(6). Lorsque, dans certains cas 
plus rares, l'escalade esi menCe par des liommes portant salades ou bacinc~s, ceux-ci 
ont soin dc se coiivrii- de i;ii-ges qui ~ieiiiiciit lieti des cliapelines absentes('). 

A I'attaq~ic dii boulrvarrl rles l'ourelles, d'Aulon voulant rnrraiiirr le purte- 
étendard de Jeanrie, traverse le fossé, roy coiivrii t~l  de in  larceitc pour double derpierre~(~!. 
Mais à Jargeau, la Pucelle tenant elle-même son étendard ne peut se proteger d'une 
targette. C'est pourquoi elle est caifl'ée de la chapeline d'assaut. 

Uiie iniiiiat~ire des C/iro~iicgiier et  ro,,qilritej de Chnrltiiiai~ie de la Bibliotlièque de 
Bruxelles, irepréserirant le siège de Narbonne, nous fournit d'ailleurs l'exemple d'un 
chçf de coloiine d'assaut montant à I'éclielle, cliapeline en tête, un étendard à la 
mainiil, cornme Jeanne i Jargeau. Les treize hommes quile suivent sont lous égale- 
ment coiiiés de chapelines, alors que, loin des murs, les gens d'armes sont en baci- 

x v 5 .  D i b , .  Jr r*r<rnr1. i i g l .  loi. igs. 
( 2 )  ' u n i  r ipi l inr  dr icr. 4 S .  

DEII\ c I > z p p e x ~ x  dc iloiiuiibrii, 8 S. 

< ' I ra i -  \;.ici tri,<, d. Ci, 3 S .  . 
( h u n l .  d l  Riiilid Pu(r<. p. 36.:  

( 5 :  /oir l i l i  iibrt, Ricri d<rtLriiiildUn, i. i ,  p. ' 1 9 .  
; , , , i r i h  - " ib l . , , i i . . i i .  3 i < . i " l .  7, i i i .c r io .  

Vin sliii. - Uibl  dc Ucriii>cuii. 8 6 ~ .  Col .  321. 

iicti. L,cu cli;ipelinra dcs aar;iillai,rr sr truuvci~t :ire cuacrrrneiit aeinblablra eoiriinr 
forme i celle que donne la figure 39, sauf qu'elles possedent deux fenies pour la 
vue, pratiquées dans leur bord antérieur, ainsi que l'ont montre nos figures 34 et 37. 

Ce n'est donc pas cette modeste cervelière d'un sou (Kg. 40), dont Quicherat et 
trop d'auteurs à sa suite ont si peu généreusement doté notre héroine, qui protégeait 
sa tête à l'attaque de Jargeau, mais bien la grande chapeline à bords déclives, sans 
laquelle le plus hardi porte4teiidard ne se serait avisé de monter à I'asçaut sous la 
grêle meurtrière de Rèches, de  pierres e t  autres projectiles que déversaient les défen- 
reiirs de la place sur les assaillants. 

Ainsi, du  tempndeJeanne d'Arc, les Françairemployaientà laguerre troissortesde 
Iiarnaisde tête, le bacinet, lasaladeetlachaueline. EnAneleterreetenAllemaene. oùla - u .  

saladefutadoptéeplus+~rdivemeiit, cesont surtoutles bacinetset leschapeauxde ferqui . . 
coilrentlrs hommesd'arrnes dans lesimages de la premièremoitié du quinzième siècle. 

Les bacineu d'outre-Manche v urésentent une erande variéte. L'ancien tvoe à , a 3 .  ~ ~ 

cürnail s'y rencontre en 14oo('), iqi7I2),  1424(~) .  La plupart des bacineu anglais 
cependant sont ovoides, accusant la forme de la tête et du  cou, ainsi que le montre 
la figure 41, agrandissement d'un fragment de miniature d'environ i425(", exécutée 
il iiiie trop petite échelle pour qu'on puisse y apercevoir de quelle façon la bavière 
se relie au timbre. Nul doute cependant qu'elle ne s'y rattache par des pivots, 
comme les bavières des bacineu représentés dans nos figures 25 et  26. Pour intro- 
diiil-e la tête dans ces sortes de casques, oii relevait la bavière autour de ses pivots, 
 mis on les rabattait, une fois la tête passée. U n  bacinei du British Museum, que 
repriserite la figure 42('), possède une bavière fix6e de cliaque côté au timbre par 
trois iivets, formant ainsi un  ensemble rigide. On  y introduisait la tête comme d a n s  
i i i i  Ii~iiurnc(~!. On trouvera, de ,407 à iqqo, dans Irs Scpirlrhrül rnoriiirnr,ilr i t i  Great 
firilaiil, ainsi que dans les ouvrages d'Hewitt et de Stothard, plusieurs bacineta de 
clrsvaliers anglais dont la  forme genérale est semblable i celle de ce dernier type, 
Ihieri qu'ils en diffèrent par le nombre et la disposition des pieces qui les composent. 
La hnvière de la plupart d'entre eux, au lieu de ne couvrir que le devant de la gorge, 
comme dans l'exemple précédent, entoure complètement l'encolure à la facon d'un 
carcan. Un des rares bacinets de ce genre rencontr6s dans l'iconographie française, 
dant la tigure 430)presente la plrysionomie, fait voir que les deux parties antérieure 
er postérieurede cette bavière formant haussecol étaient réunies l'une à l'autre par 
une charnière sur le côté droit et s'ouvraient par conséquent du  côté opposé. C'est 
sans doute suivant ce principe que sont établis les hauts colletins qu'on distingue 
sur  les efhgies funéraires de sirJohn Lisleen ,407, de Thomas Bromilete en 1430, de . . 
.I'liornas Chaucer en 1434, etc., qu'ont reproduites les Stpulrhral mo>~un~tnt i  in Greot  
hi il air^ et autres ouvraees d'outre-Manche. Sur les tombeaux. les bacinets sont dérar- - - 
nis de leurs visières afin de mieux laisser voir les visages des gisants, mais dans la 

: i I  <hiri in1 rn.zrnilll i. Cii.l Oriiain. i. II. I I ,  pl. XYLII. 
!.)IO.. . rirutc,  n, hr"i .ld~ri!uiuziiai ~ ~ d : ~ ~ i i i r i  q ~ ~ s i ~ d .  LIX. 
II! )*,.. w.,,i,,. .i ,,.., ,,,a a.... i..,"p". ;. r..q., ,. il,. p. <CG. 
lk! U i b l  nit., tac. iii8. Foi. 8 8 .  
l i !  L< <rir,ogur du B l i i i i i i  'Lii<."i,i ,nrutioonr cc blrincr rom,, , .  .unr du y"iioniini. .irrk. NO". crayon< qu'il nr rimaiilr 

SUL.< r " ~ d c l i  *" q"i"iirmr. 
:cl  on p u i  roir .  Plri,. dan. 1. ii'lii ro l l r i ion  I'i"i1h"t. un tri, b.r" b.ri".r a "ilii.. himilphzriyu. dcs pr.miir.' annrir 

d" V"'..lii,i. si&,<. "Aii", .in diipnriii,Inilagu.. 
( 7 )  vcr3 L 4 z u .  - ~tt ,> .  cm. - S L O ,  r01. 9 4 4 .  



réalité ils en étaient généralement pourvus('i. Emboîtai,. la tête e t  le 
ces harilais rigides, dont s'accommodait la raideur britannique, ne permettaient qu'une liberté 

de inoiivemciits ~relativc. Aussi furerit-ils rare. 
ment i~siids en FraiicelO. 

Ut1 manuscrit anglais d'enviroii i433 montre 
des chapelines à grands bords déclives. dont . . , ~~.... ." 
t ~ m b r e  en forme de tronc de  cône renversé est 
sommé d'une longue pointe, ainsi que le fait 
comprendre la figure 44 ('1. Un autre mode de 
chapeline anglaise nous est donné par la fi<rr>re A i 

O~~--l", 

n provenant d'une miniature de 1 4 3 ~ 1 ~ 1 .  . . 
Qudques rares salades se rencontrent 

vers la même époque dans l'iconographie 
de la Grande-Bretagne, mais sans visières. 
Elles sunt accompagnées de bavières et 
souvent eiitourées d'un bourrelet d'étoffe 
oii d'une cornette en rarti l l~).  

Demêmequ'en Angleterre, les harnais 
de téte adoptés en Allemagne du temps de 
Jeanne d'Ai-' paraissent avoir consiste prin- 
cipalement en chapeaux de fer et en baci. 

',p. ,,. - ~..i,~~< b.rii,c n a .  Parmi ces dernien, il en était dont la 
ri*- i d.miurr. 

visière au  lieu d'être nttacliée à deux 

n pivots Iatdraux, se trouvait t e~~i t - :~ , ,  ,.:Sc- ~~. . .  ---"" 
queparune cliarnière unique, rivhe ho- 
rizontalement sur le front du  timbre, 
de façon àpouvoir selever et s'abaisser 

CommeI'auventd'un sabord denavire(6). 
Les hommes d'armes d'outre-Rhin em. 

ployaient aussi l'ancien bacinet à 
museau pointu, dont une miniature 
de 1427 atteste l'existence à cette 
date en pays g-ermanioue (il. - d All..ilgn. 

Quant aux chapeaux de fer de I 'w ; .  
même nationalité, il en est de deux sortes. Les uns affectent la forme campanulaire 
(hg. 46)('). Ce sont, croyons-nous les cappdinu ber~uyrre~, mentionnées en ,+ ,5  par 

. . 
15) B r i c  )lus.. Had. >$S. p n , ~ ,  iojio. 86, sp. 
161 ' 1 ' 4  - H ~ ~ ~ i = ~ - * l r ~ n c ~ L .  2. IV, PI. L.,,~~ H~~,.,,, - W . .  pl. W. von I ~ ~ C L ~ . , ~ .  

Vlr ><(o. - Bibl. nu..lie. i i , .  col. lg u.,, o. 

iiI Bibi. des B(nidirlins. irn..~ ,.iuii~.,,, romlanu pir 
181 fiid.. Daiid l a p i d i n i  ~ ~ l i ~ ~ l , .  

,~uvéiial des Ui-siiis ( 8 ) .  Ces capeliiies s'6taieiit alors repnndues e n  Fraice où  on leu 
appelait choproux dYAl lc inape ou bcrrziirrr ('1. La physionomie des autres est donnée 
' ~ ; , , ~ s  ln ligure q7('l. Comme les bcrruiers,ilr furent adoptes par quelque. Fi-iiii~ais(#l. 
o n  les rencontre hgalemenr en Angleierre vers zq33('). 

Ici se trouve terminé notre examen des images et des textes concernant I'adou- 
bernent des hommes Carmes à l'&poque de Jeanne d'Arc et nous voilà maintenant 
en possessioii d'élkments qui vont nous permettre de tenter la reconstitution d'un 
llarnais se rapprochant autant que possible de celui qu'un armurier de Tours forgea 

la Pucelle au mois d'avril de l'année i q q .  
Nous avons vu qu'à cette date la cuirasse en  quatre pièces, inaugurée en  Italie dix 

ans auparavant, était devenue en France d'un usage général. La cuirasse qu'on recaris- 
Utriera pour représenter la sainte en guerriére sera donc de cette soite. De son enco- 
lure émergera i i n  haussecol de mailler bouclé sur la nuquelGl. Elle sera courte de 
liuste et complétée par une longue braconnière à la mode française, telle que l'oiir 
iiionra-ée les documents contemporaiiir. Cette bracanliière pourra êtr-e raccourcie si 
l'on juge à propos d'y attacher les petites tassettes qui commençaient alors à être em- 
lplayées (ligures 7 e t  I 1). Elle recouvrira une première braconiiière de m;tilles, 
visilile soiis sa dernière lame. Avec ou ians rassertes, il sera bon que la bracoiinièi-e :i 
Ikimeî soit suffisamment longue pour doiiner à l'armure le caractère de l'époque. 

Bien que Jeanne ait porté plus volontiers la hampe de son étendard que la lance 
de combat, nous verrons cependant qu'elle eut, au moins une fois dans sa arrière,  
l'occasion de coucher le bois. En conséqoeiice, iious riverons au plastron de sa cui- 
i-:isre i ~ t i  arrêt de lance. 

1.a ques~ioii des ~avde-bras çsr pltii dillicile ii reuourlre et riaiir iie rauioiisjainaia 
si ceux de la I'ucelle éraieiit dispareils ou symétriques. On  peut iillii-mer ccpcndani 
queJeanne, ayant eu dans certaines circonstaiices à revttir des huqiier et des tabards 
!par-dessus son armure, ne dut alors porter sous ces vêtements que des hpaiiliéi-es 
dépourvues des rondelles et des saillies qu'on remarque sur nos hgures 3, 5 et 6 .  

Pour les avant-bras, garnis de leurs cubitières, nous n'aurons qu'a choisir parmi 
celles des Figures précédentes qui montrent ces parties de l'armure en France, où elles 
fiirent sensiblemeiit les mêmes pendant toute lu pl-emière moitié du  quinzième siècle. 

Nous fiant à l'inventaire d'Amboise, nous gaiiterons la Pucelle de mitons, plus 
usités d'ailleurs de son temps que les gantelets à doigts séparés. 

Les cuissots et le harnais de jambes pourront, comme les avant-bras, être pris 
indifféremment dans l'iconographie de ce chapitre, à l'exception toutefois des solerets 
ii ~>oulaiiies de 1 4 ,  représentés par la figure 18, car à l'époque de la Pucelle ces 
appendices, delaissés depuin vingt-cinq ans, ii'avaieiit pas encore reparu et la made 
était aux chausscires en ogive à pointe émoussée. Nous donnerons donc à notre 
leanne d'Arc des solerets semblables i celui qu'on distingue au pied d'un chevalier 
du Christ dans le retable de  Saint-Bavon (fig. 10). 

1 ' )  "kt. drChailcrv,. i,g. 
1 )  " 0 .  - L. di Libordi. Li, D"', d l  Burb. ,  i. II, "" * i . J .  1'". 
13) , 4 9 7 .  - CrLcs, Bibi. des B Z d d ~ c r ~ n ~ ,  Spzz. Aum. ,*!S., p ~ ~ ~ s i c ~ r ~  cz<mpks 
i l :  Yi" ,430. - U i b ,  dr i'*r.rn.,. ,190, <o,io3 2 .  4, "..,o. 31. 

.1<0. - Bi,,,. d*rni..i, <SJ, rot. 1". 

( 5 1  Brii. Miis.. Hari. \CSi "?11. loi. 8 6 .  
( 6 )  vois ,a figure < d u  ihrpiirt dr 1i Cig-n. 
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ilu'ouc ti~~,nir* Ir3 I i g ~ ~ r c s  0, 25 ,  06, iiiais de pldféreiice d h u i i i  de s;i visibrr. Ce 
Ii:ii.ii;iis de iéie paui-r;i ?il-c i-ctrililacd II:". utle ralnde, nçcornp;ignée ois iioir 

biivièi-e. C'est iiécessairçinciit avec ce dernier casque qu'on représentera la sainte au 
siège de Saiiit-Pierre-le-Moutier, puisque d'Aulon, témoin oculaire, nous a appi-is 
qu'à ce moment elle en était coiffée. On  aura soin de choisir la salade de Jeanne 
parmi les types reproduit dans nos figures ?g, 30, 31 et 32, les seuls qui nolis 
semblent avoir été usités en France de son temps. Nous devons faire rcrnarqirer à 
ce propos 1'nn:iclii-onisme coriimis p a r  Paul Dubois, lorsqu'il a casqii6 sa ,Jeaiinc 
d'Ai-c de la saiiide :rllein;inde à garde-nuque évasé en auvent circulaire de la 61, 

d u  siècle. 
Enfin les artistes qui auront à peindre l'attaque de Jargeau coifferont Jeanne de 

la chapeiine d'assaut. 
Le rornte de Dunois, dans sa dél~osition aii procès de réhabilitation, rapporte 

que le matin du dimanche 8 mai iqng, lendemain de la prise des Tour'elles, n la 
I'ucelle se leva du lil et s'arma simplement d'une légère cotte de mailles DI.). O n  lit 
d'autre liai-1, dansla Ciironiquc dr la Pucll t( ' ) ,  que, ce jour-là, a Elle estoit seulemeiit 
al-mée d'un jesseran, pour la blesseure qu'elle avoit eu en la journée de devant. 2 
Ce qui coiiiirme en le précisant le témoignage du comte de Dunois. Le jerirron ou 
inzaron était en effet une cotte à mailles fines, plus légèr-e que le haubergeon commii- 
nément en usage, lorsqu'en armes on n e  portait pas la cuirasse. Pour représenter 
I'liéroïne, dans cette glorieuse matinée du  8 mai, eii face des Anglais vaincus er 
battant en iretraite, on devra donc remplacer sa cuirasse par un jaseran. 

La figure +Y représente un harnais à la façon d'Italie, reconstitué d'al,rCs Ics 
dociimei~ts éiiidiés nii coiirs de ce cllapitre. Il est porte par "ire jeurie fille de dix-selit 
ans('!. Aiiisi piit paraic~-e Jeiiriiie d'Arc, revêtue de l'armure forgée pour eile à 
.l'ours, au mois d'avril de l'année 1429. On reconnaitra, sur notre dessin, Ics di@- 
rentes jiièces qui composaient l'adoubement d 'un homme d'armes dans la premièrc 
moitié rlurègnedeCharies VII, toutesces pièces îyantétémontréesetdécnteseii détail 
précédernineut. l i  rious reste à dire que l'armure endossée par notre jeune modEle 
recoinrim u n  vêteineut de dessous, cornprenant un  brayer de peaii de ccrf, iin gippoii 
de tuile poiii-poiriré (41, dit pourpoiiii d'armer, des chaiisses également de toile e t  

pourpointées, et une paire de souliers de cuir. Le corps du gippon est fait de trois 
roiles, ses inanches, sa braconnière et les chausses, de deux seulement. Le gippon, 
lacé dans le dos, est muni d'un hausse-col de maiiles, fixé sur un collet de toile, 
rendu rigide par son épaisseur er ses piqûres. Ce collet se ferme sur la nuque au 
moyen de deux petites courroies bouclées('). Des pièces de mailles sont cousues à la 
toile dit sous-vêtement, aux endroits qui ne sonr pas protégés par l'armure, c'est-à- 
dire au gousset droit, aux saignées des bras, aux jarre-, ainsi qu'a la partie interne 
des cuisses. En outre, un pan de mailles, circonscrivant le bassin, est suspendu sous 

(1)  J. id".. Pn~'c'i<.<ka""'.',a., L. 1, p. iU,. 

(21 P. I3 l .  
3 1  i ' l~xbi ie~.  prorrrriamniur juri.mi.t .ipuiii dr  Y. B ~ ~ ~ ~ L I ~ ~ ~ .  d. ropeia. diruni icrnurion 

d l  ihzliirir. 

! h )  C'e,~.a~dnc oc~arc c t  p;qu<. 
(51 "O,. p. 6,. fig. *. 
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l n  L>r~coiiiii&rc, doiit il déptts9e La dernière lame de laçon B s'arr2ter r u  bas dcu 
i;lssçties. Ori distingiie ces derniers détails siIr noire figure 4.8. 

L'armement défensif de la Pucelle ainsi reconstitué de pied en cap, i l  nous resie 
j du harnachement de ses coursiers. 

Vigoureux et  léger i la fois, le courrirr était le cheval dc 
guerre par excellence. Jeanne, à Rouen, interrogée au sujet 
de son écune, déclara qu'elle avait cinq rour~irn nr l~c l i r  dc 
I'orgcnl du roi, lalu complrr Ici I r u i l i r r i ,  ou nurnlirrdcpiuidr r e p l I i ) .  
Les l ru i l ic r i ,  pouvant fournir d e  longues traites dans Lin 

minimum de temps, étaient plus spécialement montés pai- 

La selle d'armes présentait la particularit6-i'êire à la fois 
plus courte ei plus haute de siège que lie l'éiaieiit les selles 
de chasse, de voyage ou de promenade('). San troussequi~l 
e t  son arçon de devant, ap1ieié uenlriirr parce qu'il protégeait 
le ventredu cavalier, se renforqaient parfois de plaques d'acier 
extérieurement (fig. 10). A part ces différences, elle éiaii 
semblableauxselles d'usagepacilique dont nous avons montré 
plusieurs spécimens dans la première partie de ce Iivl-e, au 

chapitre cancernaiit le harnachement du  cheval de 
Vaucouleurs. Comme pour le voyage et les chevau- 
cliées du  temps de paix, on  se servait i la guerre de 
selles plates et de selles à croussequinn saillants. Les 
premières étaient plus particulihrçmerit usitées cri 
Allemagne, tandis que la généralit6 des selles mili- 

taires franqaises, anglaises et italieiines possédaient le trous- 
sequin saillant en forme de tau, dont les brairclies plus oii 
moinslongues circonsciivaieiit d'autant le seant de i'liomme 

r tg 4 ~ . - ~ ~ m u r c d c ~ c a n p , ~ d ' ~ r c .  Dans l'équitation modei-ne, il est recommandé ailx 
i t...i dr rrruiiiiiiiiiioii i 

cavaliers d'être assis sur sa selle comme sur une  chaise 141, de 
lie creuser les reins en aucun cas ( 5 )  et de laisser mmber les jambes riaturelleinerit ("1. 

II eii était jadis tour autrement. Loin d'être assis, l'homme d'armes du qiiiiizième 
siècle se tenait deboutsur ses étriers. 11 cambrait les re in~(i1  et, par suite de la position 

1,) J. ï rb ic ,  h d i  it c ~ ~ ~ A D , M ~ , ~ ,  p. #1.. -P. Chmipioii, Ro'ci d i  <ondamnitus d r P i " f  i lArc, i .  I.  p. gi; i. Li. p. i l -  
,") ,, y ..si, .Omrc ,<, f.il,,#Y, Ir' d<,,,Yr'. ,CS i y u n n r  ., ,., Dr b.,ir vil,. <, *' fi<,< mai% .!"" mS."'dr 

>.,,a ,,.. i., i.", ,.. ,.,qr0;, .C.V. ;.", d. ...",Ur., de p indc .  Po". 1% jori., on riair rrruuir 2 d. graudi ri rorir C l i i v r U X  

sp,,c,&"d~,, , i , , .  O"* p,;,c"d" q"c ce "vm , k * , " ~ " ~ i ,  de cc qm'o" Lc, =,,a,, -,, ,"s<" d< ,,, "la;" dm;,<, U", r<M6<118r 

,,;',.,CU" d>~,,i ,,. ,,,.,, j .,,,, .,c ..,,"~i" .., ,,.. r. il . . , U , ~ ~ X , C  dr 'ALI .Ipiicilio,l " Y I  ,YYl hl ' l l l l l * ~ ,  d .~" i .  1.r plus 

dniinguZ3 juqu lur  piui commuiir, lunicui i r Z  di$ durricri. A nvrrr avis. mi rppciiii Irr r i i e ~ . ~ ~ ~  dr  joui. d~iliuri piri. qu'il5 
.,:,,c>,t drewc$ gsloprr crriu3ircmini I r  ~ i ~ d  druil, a60 Lc jaYwm ~ o u c b ~ t  L*.,ir A $irlir Ai Ls i cu  dr wn ihcr*i 
put i<iicanircr ,an rdrrrlrirr bit" ." &CC, *"i ,hi .l, imporiib,. ". ,", ii " i d  piurhr. Le< d.'iiiir. .~. .. . . miri di"< ICS bruiilci ioui Ir rnaili dc &AU* << h ' r .  Lrr L#fuuli <uieiii uiili<ee, pour i i r  promrnrdis l i s  raniilai ~~.,.,~,,, 

LU *o>.rgn. 
(1) "CC' , i o o  - e ,h<dnl .  d r  BU<. ,uiur l".ri.r dr  irini cr0rg.i 

- ~ b b q ~  dr Wclrcniiuiu. xllk du ,si K a r i  Y. 
S*k% <sr,"<, du b<U,*C d'az<%cric. 

(4) JZrnC,  Fi,,[%, ,',>"',##' d< drzl'q~ d d't<"ad**. P. j 5 .  
(il id.. na.. y. 5s .  
(il Id.. iiid.. p- 1 4 .  
li) )uics p~ii~ii... LC hnbobf y">~i.~, P. 1-6. 
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de9 jambes tendues dans le prolangement des cuisses, il se trouvait avoir les talons 
très éloignés du ventre du clieval. 11 était donc obligé. pour attaquer sa monture 
sans trop déplacer ses jambes, de se munir de longs éperonsi.1. 

Semblable attitude Ctait encore en faveur du temps de Louis XIV, ainsi qu'en 
témoignent les lignes suivantes empruntées à un ouvrage du d u c d e  Newcastle(.) : 
« Lorsqu'il (le cavalier) est dans la selle, il doit s'y seoir droit sur  I'enfourcliure, 
et non sur les fesses, combien que plusieurs croyent que la nature les a faites pou,- 
s'asseoir dessus; mais il ne faut pas s'en servir à clieval. Étanr donc bieu placé sur 
I'eiiiourclrurr dans le milieu de la selle, il doit s'avancer vers le pommeau le plus qu'il 
pourra, laissaiir la Iargcur de ln main eiitresan dernére et l'arçon de la selle, tenant 
les jambes droites comme s'il était à pied, ses genoux et ses cuisses tournées en 
dedans vers la selle ... Les esperons doivent être plustost longs de col que conrrs, 
parce qu'avec des esperons longs de col, le mouvement du  cavalier est moindre-(soit 
en corrigeant soit en  aydant le cheval) tel qu'il luy convient. car ceux qui se ticiinei~t 
le plus coy à rlieval sont les plus grand maîtres en cet art, au  lieu que les ignoraiitr 
sont tousjours eii agitarioii P. 

On voit par ce qui précède qu'anciennement il était de règle de maintenir, 
autant que possible, les jiimbes droires et rigides, alors que, de nos jours, on evigc 
d'elles uiic roule autre position et qu'on leur accorde plus de mobilité. Ce fut 
seulement au dix-iiiiitième siècle, à l'école de M. de la Guéniiière, que les cavaliers 
commencèrent à s'asseoir sur la selle ei  qu'ils eurent la jambe plus près du corps du 
cheval. 

01% comprendra qu'un cavalier constamment debout sur ses étriers, comme 
l'étaient aulreEais les gens d'armes, n'avait par besoin d'une selle aussi longue de 
siége que les selles modernes. Si l'on examine les selles de guerre et de joûte du 
quinzième siècle qui nous ont été conservées, on constate en effet que la longueur 
de leur siége, c'est-à-dire la distance qui existe entre l'arçon de devant et celui de 
derrière, ne mesure intérieurement que vingt-huit à trente centimètres au plus. Le 
séant s'y trouvait alors contenu et repoussé en avant par le troussequin, can~ribuant  
ainsi à maintenir le cavalier sur l'enfourchure. La selle à piquer, encore en usage de 
nos jours chez les écuyers de Saumur, pius courte de siège que la selle d'ordonnance, 
est un souvenir de ces ancielines selles, dites itllcr a corps, des hommes d'armes du 
temps des Valois. 

La figure qgi') représente un des genres de selles d'armes qui, d'après les minia- 
tures, paraissent avoir été les plus communémeiit employés à l'époque de Jeanne  
d'Arc. Dans cet exemple, les quartiers sont fixés sur le siége dont ils cachent le bord 
inférieur. D'autrcs documents, contemporains du précédent, nous montreiit au 
contraire le même type de selle avec le siége placé sur les quartiers, comme le fait 
comprendre la figure 50 ((1. La selle qu'on distingue au premier pian dans les che- 
valiers du Christ du retable de Saint-Bavon possède des quartiers ainsi disposés 
(hg. IO) .  On rprnarquera la difference qui existe entre les pommeaux des veiitrièi-es 
dans les deux figures précédentes. Celui de la Figure qg consiste en un disque Iégére- 

(il Cd., ibd.. p .  il% 
1.1 ,674. - Diiliadi la""i,,~ II imu'",,a. i.l..ardin.ii. di d,,"" h 'irvrv.. 

l i j  Vrr# i i i o  - Dib). nll.. b 3 3 7 .  iai. 6 I  ucrso. 
(41 vus ,440. - IL;d., cc. ,,,, <O,. 1,s VC.,". 

ment convexe, incurve et> avant, alors que le pommeail de la ligure 50 se recoiii~i>e 
en volute comme ccliti de la selle du  che\.alier du Christ déjà citée. On revouvc la 
même variéte de pommeaux dans certoiries selles plates(xJ. La plupart des veiitrièi-CS 

de selles d'armes, semblent se 
ramener à ces deux types, du 
temps deleanne d'Arc. Quel- 
ques-iiiies furent élargies en 
forme d'écrans angulaires(') 
.4prés ,440, les pommeaux 
à disques seront lparFois bi- 
balés. 

Quant aux  bi-ides. mois, 
r è n e ~ ,  poitrails et coliél-es, ils 
étaient semblables dans les 
Iini-iiais civils et militail-es. 

Ce lirt seulement 1 la fiil / 
di, i-ègiie de Cliarles V11 
q,,'O,, de pi-ot~gei- la ',K. ;,. ,C - , ,O;,  Hamrn. ,"<,, d . , i" i<  , & 3 " , .  raurhi": 

tête de clievaux 
de guerre par un cl~anfreir> 
daciel-. litsque-là, cette dé- 
fense, qui remonlaitau débu[ 
di, quatorzième siècle, semble , 
n'nuoir été de inise que dans , i , 
les ioûtesi3i et les tournois(+), - A- , n,y <, 

?:ri comme en témoigneiit à la 
fois les textes et les images. 

Pig.  hi. - SC,,- *&,VCS 

;ycrs ,~ ,OI .  L'adoption à la guerre des 
bardes de poitrail, de Hancs, '-. 

de croupe et d'encolure fut eiico,-e plus tardive et 
Cnilleurr assez rare. l.es coiirsirrs dit temps rie 
J eanne  d'Arc app~raissaient donc dans les batailles F,g, j2: -c,,,,erc, ( vc s  , 4 j o , ,  

s:iiis aucune pièce d'armure. L a  ligure 51 offre un 

dcs aspects sous lesqiiels on  les renconti-e le ~ l u s  souveiit dans l'icoiiograpliie d e  
i;i période qui s'étend de ,425 à iqqo, où les longs pendants de croupières. 
dico,,pés en façon de lnmbeaux feuillus. tels qu 'o i~  les voit sur notre dessin, fureiir 
très en faveiir. II y a par consCqueni beaiicoup de probabiiiiés pour que les croupiéies 
de3 chevaux de la Pucelle aient été inuiiies de ces appendices. Les figures I ,  ? el 1.5 

, ,  Bru". , , : , .  liihl. "",,~il. hli"< ? irrro. 23. 

>-ri< . $ a " .  - ,,,hl. i,ir.. ir. , , i . < o l .  3 .  
i l ,  \ 8 , \ i i y c  w .$,, n,ir du ,tirn\ ,di. H.,,,~ Y nh.,P\sirr 13 biiribr d*i,,<ra=ri. 
( 3 ,  , ? S n  - Pro.<. ,""<"l. d ?,.. < ' d .  B#".Z.. i. II.  ii". J i i" ,  I3i".  

i , qn  - rd. !*id.. no. > < ? A .  3419. 
>,,.". - L. dr Labard., LI,  I>"" dr  "ouif., i. I l i ,  n 79'9.  
ii..i.>("h. - Id. .  ,b,d.. i. I.  "" a i .  
ii.silll. - I d . .  n i d  ..-" 610. 

l., , i l S ~ , , i o .  - I d . .  I b d .  ,," ,"*,. 



< I I I  ~.li;il~ili.c r.iiii*>b<i.r' ;ii~ Ii:ii.ti;i< I i c i i i r i i i  <Ic i . < t y ; i ~ o  le* o ~ i i  <Ii!,jli i r i < i i i i i r a  i I : i ~ i n  Ir I,;,,. 

I I I I ~ S  civil, L ~ I ~ S ~ ~ I ' C I I  1.138, le ci;~upJ>i>, I.oz~i3 lit #O,! ei~trdc ' i 'o~i lou~e,  sotcs LCLI porté I Y ~ I -  les capitouls, la croupière de son palefroi était agrémeritée de ces 
quins qui servaient de chasse-mouclics el1 m?me temps que d'oriiernenisl'). on a 
par nos dessins que les poilrails se trouvaient souvent garnis de pendarits seinblablcs 
a ceux des croupières, rnais sensiblemeiit plus courts. 

Les figures 14, 16 et za du  chapitre réservé au  harnachement du clieval monté 
pal- J eanne ,  de Vaucouleiirs à Chinon, ont fourni des exemples de harirais 
façonnés d'autres sortes. Nous en donnons de nouvelles variétés dans la figure 52, 
qui représente des croupières de chevaux de bataille(<). Tous ces différents types de 
harnais, reproduits d'après des documents d'environ 1430, purent être portés par 
les cinq coursiers de la Pucelle. Nous croyons donc qu'on ne iisquera de coinmettre 
aiicuii ;iriaclironisme en employant les uns ou les autres dans les représenratioi~~ 
éqiiesti-es de noire libératrice. 

( 7 )  luiilausr, i i i i i i i r i  du Çapiii,l.. 

1 % )  Les prc,,iiir.r prnri=n,i<ni di, Rrroieirz dr saiubur, !",hl. l a i .  i1i9.<)i d r.n $O,, m.,iii i cira- 
"'il" .is heuiuri l ibi*.. Ir. .6,.5. i"liol * irr., .*/ ,.cc,',,. 

COTTES D'ARMES 

n Et non seulement elle a fait usage de robes courtes, mais encore de tabards et 
de cottes fendues sur les côtés. C'est là chose notoire; car quand elle a été prise, 
elle avait une huque d'or ouverte de partout('> B .  C'est en ces termes que l'article 
ti-eize de Pacte d'accusation reproche à leanne, en même temps que sa mise maicu- 
line, l'élégance et la "chesse des cottes d'armes dont on  la vit parée dans les batailles. 

Sous le nom de cottes d'armes, on  comprenait, entre aurres vêtements 
portés sur l'armure, les tabards et les huques qui recouvraient parfois le harnais blanc. 

Mentionné dans les textes à partir de 1279, le tabard semble n'avoir été long- 
temps qu'un manteau à larges manches, plus specialement employé avec le cosrume 
civil ou religieux. II affectair différenteslongueurs, descendant tantôtjusqu'aux pieds, 
tantôt à mi-jambes, ou seulement au bas des reins ('1. 

Après iqoo, les pierres tombales nous font voir ma ins  chevaliers, revêtus p a i ~  
dessus leurs cuirasses de cotres déceintes posshdant de  courtes manches. Ce3 cotirs 
d'armes se rencontrent assez rarement dans l'iconographie en dehors des efhgies 
fuiiéraii-es. On s'accorde i y reconnaître le tabard militaire du quinzième sikle,  
auquel fut donné aussi le nom d e  Lt~ni~uei'l. Sur les tombeaux, ces tabards sont toii- 
jours aux armes des gisants. Ailleurs, on les trouve souvent confectionnés d'étoffes 
pl ni ne^, c'est-à-dire unies, ou  i décors fantaisistes. Si l'on s'en rapporte aux minia- 
tures ireproduisant des scènes de batailles, ils furent peu usit6s la guerre du  temps 
de Jeanne d'Arc. La plupart des hommes d'armes   ré feraient combattre en harnais 
blanc, les chevaliers réservant leurs cottes armoiiées pour la tenue militaire de céré- 
monie, qu'ils revêtaient dans certaines solennités et avec laquelle ils tenaient à être 
représentés sur leurs dalles funèbres. Ils les endossaient également dans les tournois 
er les combats en lice, à pied ou  à cheval. 

La Pucelle, ayant déclaré à ses juges qu'elle ne porta jamais d'armoiries(+l, n'usa 
donc de la corte blasonnée à aucun moment de  sa courte carrière. Nous ne saurions 
toutefois nous dés;ntéresser d'un vêtement dont les chevaliers de son entourage ont 
pu se parer dans des circonstances où elle figura, comme par exemple au sacre de 

(,, ... r i  non rolum u,i iuiiiri, b,."ibui. di," ubirdii .i ~ i . r i r  ab urroqu. L-urr. r i  hm notarimm ri,. ium 

iwra in uni hruyui aurcx. uvrdiquc .pria. r jauirhcrac. f i e r ,  l. 1, p. z .3 .  il<!. 

(i) Du Ciii8.. Gia" .... "- Ti>.iPrn. 
(1) Ciriin#ii<i d u  Cagii di Bdlillc. Crrpclcr. irnpiim.. ?%ris. , 8 3 0 .  io. -1. 

1,) J. F a b r e  Piairi di ~ .~&~rni lbn.  p. i i i .  - P. Chimpiao. R u r  dr ~ i l d . ~ i d Y s  i ~UII< d'Arc. C. II, p. I I .  





- y 6 4  - 
i i n c  i~iiiiiiiiiiicrlcr 1 loiiicrrlii ruiniï rlc I)izi>uir rcpi.Cre!iiiiiii Iç rdlAl>ro Lifiurd h yriioiix 
devant la Sainte Vierge, en  fournit un exemple. Les patrons iiécessaires à In i-ecoiisti- 
tutiondu corlisde lacottrd'armcsdrcepriiicc sont donnes Iiar les ligiires 8 et g .  Eii les 
c u r r i ~ s ~ r ~ i i i  aux Ixiiruris des ligiirea 2 et  9, uii y cuiiaüitcr~ uiie diiniiiu~ioti dc larl(ciir. 

Les deux pans de ce vêtement ne sont pas cousus l'un à l'autre sur les côtés, ils 
tombent librement à partir du bas de I'entouriiure de la maiiclie. 

En général, les armoiries qui ornaient le corps des tabards étaient répétées sur  

leurs manches. Si les manches de la cotte d'Adam 
d'Ecrosnes qu'ont montrées les figures i et 4 iic 

sont pas blasonnées, c'est cause de leur très petite 
dimension. Plus amples, celles du tabard de Jean 
d'Orléans sont décorées de ses armes. 1.a figure io 
offre les patrons armoriés de l'une et de l'autre, cai-, 
en raison dela présence duJilet ni borrcdans le blason 
du prince, le dessin ne peur être exactemeiitlemême 
pour les deux manches. Sinon, le Elet placé cn liairc 
sur l'une, se trouverait disposé cn bande sur l'aurre, 
qui serait alors faussement armoriée. 

Bien que I'étroitesse relative de ce genre decottes 

,;,, ,,, - ,,anc,,, ,a mimcca,,c. d'armes facilitat la visibiliié des figures dont l eun  
blasons étaient composés, elle n'empêchait pas qucl- 

quer plis de se produire. De plus, le corps et les maiiclies se modelaient natu- 
rellement sur les convexités du buste et des bras. Il en eût résulté des déformatio~is 
Eciieuses de certaines pièces lioiiorables rectilignes, telles que la bande, la barre, 
le chevroii et le sautoir, si l'on n'eût pris la précaution de dessiner ces pièces plus 
ou moins infléchies en courbe atiii qu'elles parussent droites, une fais le vêtement 
endossé. O n  peut constater cet inflécliissement des bandes e t  des barres sur les 

Loues d'ilrrnca d'Adaiir d'licroaiiea~~l, et de Jraii d'OrIdaria ('1, doni iious avons donne 
les patrons blasonnés dans les figures 2 ,  3, 8, g et 10 du présent chapitre. 

Qielqties tabards ft~rerit encore diminuer de largeur, dc fagon B ne former auciiii 
I p l i .  Le roi RcriC et1 recomtnandaii I'uaage nitx tournoyeura. a La coite d'armes, 
disait-il, doibt esue faicte ne plus ne moins que celle d'ung l~érault ,  réserve qu'elle 

doibt estre sans ploicis par le 
corps, ailiri que on coynoiavr 
mieulx de quay sont les ar- 
mes(') S.  La cotte du chevalier, 
que représente la figure i i (41, 
nous paiait remplir cette der- 
nière condition. On  la recans- 
tituera en bd taillant siir les 
patrons tracés dans les figures 
1 2 ,  13 et 14. 

Comme nous l'avons déjà 
dit, les deux pans des rabards 

piijij 
. . - c r  s de largeur modérée, celui du 

,v.n $ 4 9 5 ) .  devant e l  celui du dos, étaient v:g, ,,, Dcvaa, dc ,* ,umiquc d,, 

gériéralement séparés I'un de l'autre dans toute C ~ C V ~ I ~ C ~  iodai<. 

leiir longueur à partir du  dessous des bras. Quel- 
quefois ils se troiivaient réunis par une 
couture depuis les aisselles jusqu'à une certaine 
distance du  bas du  vêtement de manière à ne pro- 
duire que de courtes fentes latérales('!. 

[ndépendamment des différentes cottes d'armes ++ a que venons d'examiner, il en exista dans 
lesquelies les manches furent remplacées par de 
simples pièces d'épaules 
recouvrant les bras, à 
la fason de nos macfai; 
lanes. Cette disposition, 
adoptée dès le quator- 
zième siècle pour de 
longstabardsdescendant 

F.. ~ 3 .  -DO, dr  h ,uniqur. jusqu'aux pieds portés i i g .  ta. - \lanrhc. 

par des personnages ci- 
vils ou religieux ('), se rencontre au quinzième dans certaines cottes d'armes. 

i l l  Adlm d'Lrr0rn.r poruit dr 2ur.lri . i l  i i d r  "airi< d'ai .l /'.:u., l'<ampusd' di i" ~".~&li Ilarzsat n .rd 
111 1.~". l< i l rd  d'0dZ'"i.  aorriit d. hi"l< ii1"iii d'.r<a,. i r j r  dl"" l l r l  n banc du n<ni. . . 

vci< .. . - h I , . i  .., I.. i. ;, 7,. ,>.. 2. .>. H.' . ,, , , ; , 
Y. .  ! . . '  ,., ,,, , S . . '  ,\ , < " < ,  ,,. >,,,< ,.<., ,,., ,- .:.. ,< . , > ,  .. .. ..,. , 

r . .Ii , , * .. ,., . . .. ..,,,.. .... . '.' .,.... :< .- .'.<. ..... ,.< i ,.. :.. ,,.... ; . 
- t .  < :c 7 . . i i  c i . r I  i i ~ ~ . ~ ~ i ~ i . c  i l .ci>..r  i i  r I c c - c k i  . . 6.. ..;.,, ,.,. I > < , < . < >  

, .  8 , . . . , , . ,  ... .~.>", .. 
[il Vers ilra. -&hl. lai. 6866.  loiiai 96 "cria. i06. i i o  i rr io.  i 6 i .  i 6 1  r c i i o ,  i69. x i < .  
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Ccllcs <Ir I.<ii~is , l i i v C i ~ ; ~ I  ilcs Ilraiitx ci  <Ic ,lc;iti I!ride, qii'oii ~pcut voir s i w  

iios ligiirrs i S  el 'lq dii cl~iliiire de I'Ariniire, en ollrent deux eïernplrs idrlitiquçs, 
q~ io iq~ ic  de datcs différentes. Le patron du tabard deJean Bride est reconstitiik ici 
dans lcs figures 15, 16 et 17. Ce vêtement une fois endnssf, ses deux palis se 

iratrachaient l'un à l'au- 
C\ A A .- tre, à la hauteur des han- 

ches, au moyen d'un iLi 
oit deux boutons(<l, cou- 
sus de cliaqiie côté dit 
pan de derrière (lig. 16). 
Ces boutons s'introdiii- 
saiciit daits des brides 
fixées aiix poiiits corrcs- 
pondaiils r l i i  pan de 
devant (Kg. i5). Uii lié- . -. ' laut porte une cotte 

, , . , , , , , , , , , , , ~ , , , ,  big. ,(,. - il,,, ,(,, , A )  ,., d p..iid.,ii. d'al-mes de c e  derniei- 
!,<?"). type dans le 1)écarnéroii 

<le 1~311 5311s l'êt11-, C O I I S ~ T V C  ait Vaticaii, ainsi que dans la réplique du même ouvrage, 
e*ccc,tée I ~ D L L I -  I'tiilippe le Hon, acuiellemeiit i la Bibliotlièque de l'Arsenal ('1. 

L.es Iiéi~niits et poursuivarits d'armes 11ar2iissenr cependant a\.air employé pius 
eiifnilçinciit uii rabard d'iine coupe toute particulière, dont la 6gure 18 présente 

le tracé. Comme a n  peur le voir, 
ce vêtcinent est tiiillé d'une seiile ,&\ pièce er par c~nséquent  11" I>ossèdc 
aucune couture. Les deux pans sont 

d.-_ rigoureusement ideiitiques. Il eil est 
,B.".", de même des épaulettes. L'un des 

pans n'est donc pas plus sp6ciale- 
>il. m i .  - t.piul<iic di, ment affecté que l'autre au dos ou 

:iir devant. Cette particiilarité per- 
ineruil de revêtii- la cotte héraldique de deux fagons différentes, 
selori qu'on I '~ait  hérau t  O U  simple pour~uivant d 'a~mes.  Seuls les 
liérailts iivaient le privilhge de la porter normalement, les palis 

Loi 
devant e t  derrière. Les paiirsuivants devaient la placer de relie 1 
innnière que les pans fiisseiit sur les bras et les épaulettes sui- le - ~ . . ~  -- 

ris. .S. buitçii!, coniine le fait coinprendi-e la figure 19, qui monrre la cotre ,.,,,,,, d , , ,  ,,,,, 
l~érâldique ircvêtue par un poursiiivant d'armes d'Angleterre('!. Oii d',''ixh==:;;;nrg 
iernaiquera I;i forme des épaulettes en trapize à base iricui-aie. 
Plus tard, ccs apliendices seront taillés en demi-cercle, ainsi qu'en témoigrierit deux 

, ' C S  4 - ii"i.. da L ~ u v ~ c ,  i~bli.ii i<p"'c"L"'  i. lirnill.Juurn.l do, Ur',",. 
( s i  Vcii iiii - U i i i l d u  Vaiican, P i a r .  bi., >98g ,  lot .  

i140. - " r i t  h$iis.. H a r i  Mi. 12," hl. b6.  
(iJ Voir la nsiir priirdrnic. 
I l i  E..r'iiy<iu, Cri.i"r ,778. "9 Paur'"iurii, <*rmrr. 

1 5 )  V",* ~ $ 1 3 .  -Sr,,. MUS., Hari. MS. + * > a ,  hl. 8 6 .  

documents de la seconde moilie du siécle. Le premier est la miniature 
du Livre do Tourt~oii du roi Ken6 qui reprdsente uri roi d'arme8 el ara pourauivd~,lr 
en train de distribuer les écussons de parchemin que les 

quatre juges diseurs d'un tournoi vont 
arborer P leurs chapeaux. Le second 
consiste en un dessin de la collection 

Clairembaut montrant Gentil 
Oiseau, poursuivant d'armes ( 
de l'empereur Sigismond en 
i415, costume à la mode de 
i465 ( t ) .  Dans la suite, la cotte 
hkraldique cessera d'être la . 
même pour les herauts-et les 
poursuivants e t  i'on verra, 
sous Louis XIII .  les hérauts 

fil. - cosu prrridcorr rrviiur revêtus de la tunique à demi- 
Pu "" p~~ , ,~ i r rn r .  manches ('1, qu'ils conserve- 

rig. .o. - cotir Ii<riliiiqu. 
ront jusqu'en 1830, alors que les poursuivants porteront une C ~ C V ~ X ~ ,  ;ycr, LUO!. 

cotte singulièrement écourtée, munie d'assez longues man- 
ches, taillées en façon d'ailerons pointus(]). Ces manches rappelleroiit par leur loir- 
gueur les pans de la cotte dont les poursuivants du  quinzième siècle recouvraient leurs 
bras. tandis que I'écourtement du corps sera un souvenir des épaulettes qu'ils pla- 
gaient sur leur poitrine et sur leur dos. 

1.3 cotte héraldique, reprksentée ,(% 

dans nos fig-ure~ 18 et i q ,  est , 0, 
k pans libres, c'est-à-dire que ses , !$)>f l , ,?,~ 
pans ne se rattachent pas l'un à s~ 5 + :;%- 

l'autre sur les côtés comme ceux 
&-Y- * ..- 

du tabard, dont les figures 15, 16 
et 17 ont reconstitué les patrons. 
A en juger par des minia- 
tures d'environ 1440 (41, 

quelques chevaliers en 
portèrent de semblables, 
avec cette différence tou- 

Fi%. 1 1  
tefois que le dos n'enétait 

Pairo,~ L- roiic pi6iidrnic. pas taillé ewac t e m e n t  Fis. 3 % .  - Huqur Csrrncs ouveiu d i  pirioui 

I . l i O 1 .  
comme le devant. La fi- 

gure 20, extraite d'une de ces miniatures ('), montre un combattant revêtu par dessiis 
son harnais d'une cotte de ce genre, dont nous donnons la coupe dans la figure 21 (q). 



On a vu qu'au soir de 33 prise, la Pucelle était parée d 'une hiique de drap d'oi- 
vermeil. Les anciens auteurs s 'accordeo~ 2. faire de la huque uiie sorte de casaque, 
analogue, srion la description qu'ils en donnent, au tabard héraldique, mais s'en 
distinguant par cette particularité qu'elle était salis manches(.i. hfonstrelet décrit 

F i g  . J .  - Rrronrri,uiio" du p*zron d. Ii h"?". d'am.. dr Jc*"". 

ainsi le costume de l'empereur Sigismond, lorsque ce prince alla de Saint-Riquier 
en péierinage à Saint-Josse : a Et est vérité que icellui empereur estoit armé et por- 
toit à I'arson de sa selle ung chapeau de Moiitaulban, ayant sur ses ai-meures une 
noire Iieucque, en laquelle estoit une droicre croix devant et derrière de couleur 
cendre, sur laquelle estoit escript en latin O pue loi~t  puiiranl ri1 rni ih icoi i i r .  Er ainsi 
estoieiit habiller et armer la plus grant partie de ses gens nionter sur bons er légers 
clievaulx(~1 u. II s'agit donc encore là, suivant toute vraisemblance, d'un vêtement 
a deux pans, un devant, un derrière, comme les tabards que naus venons d'exa- 
miner. Les monuments ne sont pas sans nous montrer maints exernplei de ces 
coltes formées de deux pans libres et dépourvues de manches, à l'instar des chasubles 
de nos prêtres. On  doit y reconnaître ce qu'on appelait des Iiugiia. I'rivées de 
manches, elles ne possèdent pas davantage les pièces d'épaules que nous avons vues 
aux tabards des hérauts et de quelques chevaliers. Une miniature d'environ iqooiJi 
nous met en présence #une huque dont les pans se trouvent ratechés l'un a l'autre, 

i x l  ou czngr, cian.rirn, rr HUC.. - LA curni dr  S.. ?&YI. ceiiauc ~ ' ~ l i k n r ~  1h.p~ j r ~ *~b i ,  ra ~ ~ u i ~ ~ ~ ~ .  - cudr- 
ir.r, "=lu...,, i c i .  ..,,..., oas".j;."i""<, ." Huquii 

[ C i  ,615. - a, O,,# 8rc,c,, ,. ,,,, 
13) Bibi. nii.. Ci. ~661, fol. >. 
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:I la hauteur de la ceinture, par un  bouton, comme le sont. sur deux de nos dessins, 
les rabards de jean Uride et de Louis Juvénal('l. C'est là une singiilarité qui semble 
avair été exceptionnelle. Eii général, les deux pans de la huque d'armes tombaieni 
librement. 

On  verra, dans un chapitre ultérieur, consacré aux habits de chevaliers, que le 
drap nécessaire à la confection d'une huque pour notre héroïne ne dépassait pas la 
longueur d'une aurie. Une figure de ce même chapitre, représentant une aune de 
drap, dans laquelle seront tracés les deux pans de la huque, permettra de  se rendre 
compw que, ces deux pans une fois prélevés, il ne reste plus assez d'étoffe pour y 
découper des manches ou des épaulettes. 

De longueur et d'ampleur variables, les anciennes images nous font voir la 
huque recouvrant le pourpoint ou la robe plus souvent que la cuirasse. Nous réser- 
vanr d'examiner leî Iiuques du  costume civil dans u n  autre chapitre, c'est seulement 
la huque militaire, appelée lirrpur d'armrr('i, dont nous allons nous occuper ici. 

Encore moins usitée à la guerre que le tahard, la huque n'apparaît pas sur l'ar- 
mure avanr les premières années du quinzième siècle. I l  y eut der huques à pans 
ètroirs et sans plis, souventbrodées de devisesWou d'armoiries(41. D'autres au contraire 
furent amples, tombant devant et derrière en plis réguliers('). Les pans de quelques- 
unes se trouvèrent fendus par le milieu, formant quatre pans d'égale largeur(=). Ces 
quatre pans furent eux-mêmes parfois dirirés en deux. La huque se composait alors 
de huit lambeaux volants. Celle de jeanne, ouucrtedcpnrlout, était sans doute de cette 
dernière sorte. L'iconographie de soi1 temps ne nous ayant fourni aucun exemple de 
huque d'armes ainsi taillée, nous en sommes réduit à en présenter un, d'une date de 
quarante ans dans la figure ~ ~ ( 7 1 .  

Les deux patrons, que donne la Figure ~ 3 ( ~ 1 ,  pourront servir A reconstituer la 
Iiuque de drap d'or vermeil qui recouvrait la cuirasse de notre héroïne, lorsqu'au 
jour fatal du 23 mai ,430, elle apparut sortant de Compiègne, où  elle ne devait plus 
revenir, montée sur son beau demi-coursier, suivie de  l'étendard du  Roi du  ciel, 
iiuu11 eilnii  ct iiolilant en l'air dg< vetii(*). C'est par un des pans Battants de cette riche 
parui-e qu'un archer de la lance du bâtard de Wandomme la saisit et la Fit tomber 
de son cheval. Les lambeaux de la huque partant du haut du carpe, l'un deux avair 
fair i'office de la corde attachée au sommet d'un arbre s a p é &  sa base et que tire à 
lui le bûcheron pour l'abattre. 

La plupart des hüques se bordaient de fourrure. Elles furent souvent tailladées 

( 1 1  rilurcs 18 c i  i& du ihry i i i i  dr rimuri. 
1,) ,+1~~11.  - L. 4- L=baidc. LI Dui I e  Birig.. i. I,  n' i O i i .  

( 5 )  3413. -Br:,. i$us., Ad&. Charc., 2 4 * 4 .  

., .(. - Lr' Li mnat)iid..1 c i q  iY~k ' ,  i. i. p. LI,. 

t 4 ;  Ver? ><se. - Wb,. na?., fr. 366%. $mEe3 t*, 3 9 9 .  
~ ( 3 5 .  - lbid.. Fr. 1 6 1 ~ .  bl. c i +  rrna. 

( 5 )  Yc,, x<io.-  ,Li*.. Cr. . I6<,  fol. ,. 
t,;, Vcr3 , < > O ,  - bt"$<C J u " ~ c  <A,<, ,%pL ,,CC,< & * z c ~ , ~ o .  

i*iu.  - Bibl. fr. #L<1, ialios g i  veri.. 1.9. 
1,) 1670.  - Biuicllcs, Bibi. rop., 5. Id .  I4. 

( 8 )  Ces piiioni. dani I r ,  dimcniioni mnr indiyuce$ par i<<ciirlir qui I n  .riompxgnc. r ~ p r ~ w n u n i  h dcvini er Ir dos d'une 
,,"y"r raiir ili< -0,  i'srro,ir. &"". p.rionnt ii,..urini i.,iii. 

,y, L< rtvii d< sxinrPuniy. i. LI. p. .,g. -CloiK.Cb.lril.in, i. I I ,  p. Ag. 



1 1 S I  I I  ! ( 1  22). i t i i  aiiciiio K,iiiiidr C I E  i ~ i e i i i i b  luiiiiiciiiiu 
d icor ip~s i~ i .  Q~irlqurlois 1.1 delitrlure ne regriait que siir les côtés, le bas du vête- 

ment m'en trouvant délioiirvii(<i, 
Ilcl irriagcr riui18 hrii vuir ccrtaiiics I ~ t i ~ ~ i c s  dorii Ic Ipari <le dcvaiii csi rciciiii i 

n 

Fig. 24. -Junot d'Air i sr ioriic dr Compiignc. b 11 mai <+ln. IEm"< ilr ir ionri i iu i ion!  

la taille par une ceinture, le pan de derrière restant flo~tarit(~1. Dans d'autres, les 
deux paris sont Esalement ceints(+). 

Quelques Iiuques enfin furent portées recouvertes par les épaiilières des 
garde-bias (31. 

7 )  4 "  - Clil irdnh d.  COI.^".. Irephln Loriior. Ad*ii<i~" d%i M .g.,. 
ver, s+ia. - Niiiooal GaUc?. P~ola Urcllo. ~ ~ ~ i i t ~  dr Iiini~Egidio. 

il] ,694.  - Ciili<drric de N inra .  poriall g i u d i ~  dr Ir 
Vers ,440,  - ~ 1 ~ r c ~ ~ c c . G ~ ~ .  mat. c tmod . ,  Frs A n g c l ~ ~ o , ~ ~ h # ~  c,,  c r o ~ x :  Cal. dt3 Of(#cc%, ;x., J<sL># ,#W,,L.,,,~ <al,,.,,,c, 

i lGo.  - Ururclln. Ililil. r o r ,  923.. fol. 299. 
13) Vcr3 ,440. - !3>bl. suat., ïc.  94+or, Col. 69 u<?5n. 

'lia - fiocmcc, blur. nit.. And7.r drl Caiirpno. p r i r i i i  br Fiiiniu digl i  "lieri;, ni l i idri lc.  Id.. iiiuiiiiiniiii d r  
hlaiuiri dr lo l in i ino.  

1490. - Sirngr. i*rhidrrli. Piniuriirliio. poririii d'Albcria Ariingliicri, 
(61 "c>% ,435.  -ml. "Bt., Cr. z2553.10,. 3 0 ,  

~lio. - Nstionri Giill=ry. P. U'rlli>. Bsulli dc hiiir~E8idio. 
( 5 )  ver> , 4 3 5 ,  - "ibl. mat., Fr. ~ " 3 5 3 ,  Fo,~"s 3". ~ 5 .  

,450. - Nrrioa.1cliii.l. *i~rnd~o.i . inlCl"qri '".< -in, *iito,,ir. - F,oiciii.. h,", ,>.il..Andr.., di, ,-,~i.p,,,i, 
YY"'"L dd. I.ri,,.il diel,  Ubci,i. 
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1.a ligure 24 pourra donner quelque idde de l'aspect que dut prdsenter la P~icelle, 

le 23 mai de l'an 1490, laraqtic, la 12te de clriittre ~ 6 1 1 ~  l~ornn~ea,  ïetlf«rc$n da III 
t r i i l ip~gi i i~  lorribnrdc di1 a i ~ i i o r  Unrctlic, clic ni~riii de C ~ i n l i i & ~ i t e ,  aiir iea ciiiil 
Iicorcs du soir, lioiir aiiaquer le poste bourguignon de Margny, commande! prr 
niessire Baudot de Noyelles. On  voit ici Jeanne sur son demi-coursier, ayant revètu 
par-dessus son armure sa Iiuque de drap d'or ~ e r r n c i l ( ~ ) .  Ce n'est pas par vainecoqust- 
tel-ie ferninine qiie 12 Pucelle s'est ainsi parée, mais pour faire honneur au Roi du 
ciel dont elle est l'envoyée. Cependant, en dkpit de sa vaillance, sa destii~ée va 
s'accomplir. Après avoir tout d'abord occupé victorieusement Margny, les Fran~ais ,  
débordça i la lois par les Picards de Jean de Luxembourg et les Anglais de hloiit- 
gomery, ne peuvent sc maintenir dans le village qu'ils viennent d'emporter. Ils 
reRuent en dCsordre vers le pont dc Compiègne. Acculée dans l'angle formé par le 
fossé du  boulevard du pont et le remblai de la route de Noyon, Jeanne, renversie 
de son cheval, tombe dans l'herbe de la prairie qui borde I'Oisc et la I'ucelle aii 

manteau d'or devient la proie de ses ennemis. 



Anciennement on entendait par bitoru toutes les armes offensives quelles 
fussent, depuis le simple gourdin, auquel ce nom est exclusivement réservé de nos 
jours. jusqu'aux plus grosses pièces d'artillerie, eii passant par l'épée, la dague, la 
hache, la lance(.), I'arcIz), les maillets de fer ou d'acier('), les plominéeslul, les 
épieux de chasse[i) etc.  NOUS ne nous occuperons dans ce chapitre que de celles de 
ces armes qui, d'après d'incontestables documents, furent en la possessioii de Jeanne 
d'Arc au cours de son existence de xuerrière. 

- Lorsque, à Touis, on équipa notre héroïne en chevalier, elle voulut tenii- son 
épée de sainte Catherine. Délaissant l'arme que lui avait donnée Baudficourt à so,i 
départ de Vaucouleurs, elle en envoya quérir une dontses voix luiavaientrévélé l'exis- 
tence dans l'église de Fierbois, dédiée A la vierge d'Alexandrie. Cette épée, marquée 
de cinq croix sur sa lame rouillée, s'y trouva, enfouie sous terre tout près de l'autel. 
Les prêtres du lieu la frottèrent et la rouille tomba aussitôt. « Les gens d'église de 
Fierl~ois irie I':irinèi-ciii d'it i i  ioiii-re:i,t, d6cl;ii-n Je:iriiie .j saii l>rocè~, ccux de ' I ' ~ ~ ~ ~  
épiilerneiil. Les deux ioilrreaiir qu'ils me firent faire étaient I 'uii  de velours vermeil, 
l'autre de panne d'oi-1"). J'en ai rait faire un troisième de cuir bien fort... Je la portai 
constammeiit depuis que je l'eus jusqu'a mon départ de Saint-Denis, après l'assaut 
de Paris(') u. La Pucelle cependant ajoute un peu plus loin qu'elle avait encore 
cetle épée à Lagiiy, où elle alla en quittant Saint-Denis. Une tradition veut  qu'elle 
en ait brisé la lame sur le dos d'une ribaude. Jean Chartier place à Gien, eu  
juin 1429 (", ce fait qui, d'aprhs la déposition du  duc d'Alençon, se serait passé i 
Saint-Denis, entre le 2 6  a 0 3  et le 13 septembre de la même année 19), mais comme 
l'épée de Fierbois ctait intacte L a g i ~ y  entre les mains de l'liéroïne, le 1 4  septembre, 
il est certain que cet événement ne put avoir lieu avaiit cette date. A deux reprises 

111 .ah>.  -Juvca*i des Umiwz. 2,. v i r h u d  ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  ,. CI,  p. 1 ,8  
,469. D u  Clzig., Cbii'i., r B.rro. 

15) 739,. I d . .  ibid. 
161 Nous icici60n- i c i  1. 1r.u d i  Josrph Frbrc q u i  porzr qu. i r  iccand iourr..~ exlit n. drap 

,nznu,r,ii, du Pro'.. dr b Pu.clii \ 'B 'bl, 
lzz, W 5 ,  rai. 3 8 :  abc. W 6 ,  f01. 40 verso; lh r .  8898,  FOL, , 3  C,SO ) *in,; 

d a,7, <)u;ch c,a, w; 1" "dc.l="."' rap i~r .  on t i r  c dc prnno ruira i cc 
dr  prnno nigro .. hl .  ~ i . , , ~  Ciirn,p:on ripiodi,ii 2gii:mcni "mi"" '"'"''"mm'" 1' L'd"" C Y l l i r n i  il ' O n i i  llll pl ,  : * il.* dl., ( P  ,%., L 

7 ~ ~ " " ~  <.,,', , ,, P. ,,, I ,  ,,, PP. 5 s .  i 4 i I .  
L'un dr ris d r u  ioiirrcrur. sin< dout- iccu i  de EIOW,S u<rmril, 

d. ncun dr ii, luron. ,. Puil,,, P .  . I I ! .  171 J. Frhrc, 'ond-innalioa. P .  S I ,  66 .  - Y. C h ~ m ~ i ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ < ~ d ~  ioldninnlti.l il J~~~~~ d.iii, ,. VI, 
(r i  jczn chrrrirr. ciral. ulrki YI,. ,. I. p .  go. 

J - q h  Eabrc, ,+ezz. d< ,c,~A,!;,<<k", ,. 1. p .  ,8, .  
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les iiiger de Roueii r'cmaiidkreiit P Jeanne en quel endroit elle *vair abandonné soi, 
Cl,& de Saiiire-C;irlieriiie, elle SC rc fu~a  h répondref~). II parait &vident roiilelois 
<,uc, depitir le 27 avril ~+ag, jour de sa mise en  marche de Blois sur Orléaiir, 
jLisq~c'au iq septembre suivant, cette arme fut la seule épée dont on la vit crniiiii- 

tiii~nr'rl<) en  tenue de guerre. Une autre, prise par Jeanne sur  un Bourguigiioii, la 
reml>Iaga ccirsuite, e t  cette nouvelle épée, que l'héroïne appréciait tout parriculièi-e- 
ment parce qu'elle était propre à donner de  bonml 6i~ffc1 ect <ir 6usr Lurc/ionr('l, elle la 
poilait encore à Compihgne le 23 mai 1430, lorsque l'archer du  bâtard de M'ail- 
domme la renversa de son cheval et la fit prisannihreI+l. 

L I  est donc prouvé par les parolçr mêmes de la sainte qu'elle fi t  usage sitccçssive- 
merit de trois épées au cours de sa mission. Nous avons vu que la première était i i i i  

doii de Baudriroilrr. Jeanne semble bien ne I'avoir portée que pendant son voyage 
de Vaucouleurs à Chinon, du 23 février au 6 mars de l'année 14?9. Elle ceignit la 
seconde, celle de Sainte Catherine, pour la première fois, le 27 avril et la gai-da 
constammentjusqu'au 14 septembre. Enfin, de cette dernière dace au 23 mai 1430, 
elle n'usa plus que de la bonne épée de guerre qu'elle avait conquise sur ui! 

Bai~rgiiignan. 
LI existe au Musée de Dijon une épée dont l'image et la desc"priori détaillée 

doivent nécessairement trouver place dans ce chapitre, car, bien que l'histoire n'eii 
frisse aucuiie mention, il nous parait inadmissible que la lame de cette épée, e n  
raison des signes particuliers qui S'Y trouvent gravés, n'ait pas été forgée spéciale- 
meiit pour notre héroïne. On  va e n  juger par les lignes suivantes que noiis 
omi i r i inrons à l'intéressant article que M. Er. Metman a consacré à ce précieux r - - ~ -  
objet dans I;i Iln>ricdr Iluiirgo>ic de I'anliér i g i i .  

Si l'on ticnt à la main l'épée droite, on voit, au-dessus de la garde, occupaiil 
ioute la largeur de la lame, deux écus, l'un à gauche, aux armes de France, est siir- 
inonté d'une couroiine royale ouverte, l'autre, à droite, de plus grande dimensioil, 
porte les armes de la ville d'Orléans (fig. 1). Plus haut, au pied d'une croix, eiiire 
les bras de laquelle est engagée une couronne de fleurs ou de feuillage, on devine, 
car !a gi-avure peu profonde est assez effacée, un personnage de prolil, ageiioiiillé, 
les mains jointes. Derrière lui, le long du taillant, du côté opposé à la croix, on lit 
dans une sorte de cartouche allongé ces deux mots : CHARLE O SEPTIESME O .  

Au-dessus de la traverse de la croix, une banderole assez large portait sans doute 
une inscription disparue. Des oriiements contournés servent de  couronnement a ce 
petit tableau qui se répète sur l'autre face de l'épée, mais moins distinct; la baride-, 
role supérieure n'est pas visible et bien que le cadre renfermant l'inscription soir 
aussi long que celui de l'autre face, on y lit seulement, à la partie supérieure, le moi 
VAVCOVLEV. Les lettres qui vraisemblablement préckdaient ce mot, ont disparii. 

Enfin sur chaque face de la lame, au-dessus des ornements couronnant le cal: 

touche renfermant la croix et le personiiage agei~ouillé, se trouve profoiidémeiit 
gravée deux fois la date iqig; elle est encore répétée une cinquième fois, dans t'aiigle 

(1) ,s5cp,3 Fabre, Pr*'*, i< 'o"d.#n"a,;s., p. 3 > .  
( 4 )  Id.. Ibd. 
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supérieur d u  rartoucl~e, aii-dcssor dc la tétc dii pcrsonri;tKe, aiir I;i Cice iiù ori l i t  
VAVCOVLEV, celle où la gravure a le plus souliirt. 

La couronne royale surmontant la marque de Lupus Aguado('), les armes de 
Fraiicc i.iipl>rocl~L'c~ de celles d'OrlCaris, Cliarlc açptierinc, Vnucoulcu, I;i d;iiç 

de t q t y  cinq fois répétée, voilà autant dc 

rairice d'Orléans. Mais quel est ce rapport? 
Cette arme a-r-cllr appartenu ii Jeanne 
d'Arc? Le seul fait que la question puisse 
être posée donne à notre épée une hôute 
valeur et suffirait à en faire un objet de tout 

l'épée du Musée de Dijon 

I'6glire de Ssinre- 
Catherine de Fierbois et qu'elle portait 

- 
à l'assaut des Tourelles. Jean Clmrtier 

précise, en  elfet, que cette épée n avoit 

FU. <.- ï ra iu i rs  dc 1, barnc dr  I'dp& d r  Liijoii empreinte de chaque côté cinq croix>. 
V. Chron. dr Charlu I/ZZpubliée par M. Vallet 

de Viriville. t. 1, v. 40. Mais leaniie n'a i~as  vossédé que cette éuéc: celle du  Musée . . . .  A . . . . 
de Dijon Lie serait-elle pas une épée à elle offerte, par le rai,  en recoiinais~ance de 
semices rendus? On comprendrait alors la couronne royale surmontant la marque, 
les armes de France et d'Orléans, les inscrip~ions CHARLE O SEPTIESME o et 
VAVCOVLEV désignant lesdeux personnages, le roi CharlesVI1 et lavierge partie 
de Vaucouleurs agenouillés tous deux les mains jointes, devant une croix, dans 
l'attitude même où oii les retrouvait Orléans, sur  le monument élevé en ,458, en 
m e m o i i l  de la délii,raiice de  la  ville. On s'expliquerait même l'exiguïté de la poignée 
qui inanifestement n'aurait pas permis à une main d'homme revêtue du gantelet 
de fer, de la saisir, mais qui conviendrait à la main d'une jeune fille de dix-neuf 
ans. 

Quant i la date iq ig  cinq fois gravée sur la lame dans le voisinage des fipures 
ageiiouilléer, elle avait frappd, en ,831, hl. de Sairit-Mdiiiiii. S'il n'avait pas aloi-s 
reconnu les armes de la ville d'Orléans, il avait du  moins remarqué que l'épée ayarit 
été  fabriquée sous le règne de Charles VI1 certe date antérieure à la mort de 
Charles VI n'avait certainement pas été apposée sur la lame lors de sa fabrication ; 
il y a là une surcharge postérieure et la date intentionnellement répétée cinq fais 
érant celle de I'assassiiiar de Jeail salis Peur, à l'entrevue du  pont de Montereau, 

, i! ii>iii,iir i'i iriiiiii" lii,.iiiiir uliiiiiiiiiiii.i,r M. \(~<,ii.i,,. l i  iiiinju. ginri. rur 1.i I i i i i C  8. rriir r,,.. ,,'<ii ,,u,,.mrni 
d< i.,',"" A8",  1.. .,", (lli.*,, dri .,r,,iu,.> ., ru,<iir ii.,!,',< driiiirr du XVi. ii.<,.. 

, p ,  %*\A,, c,,""yc c,,c,~,,<, , 'e,.i, P,", <".>,, 

L l 
1 L 
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! 'cite aili-cl!;irKe ;i i i t i  sena politiqite qiii ri'üvdit pas CclialipC i M. dc Sdint-Mémilt. 

1 Voici, c i l  clFet, cornirierit il s'cxpritne h ce sujet : 
x Si, comme il n'y a aucun doute, cette arme a été fabriquée du temps de 

ÇIr;irlra VII ,  i l  est &vident qii'cllc n'a pu l'tire quc dcl>uia I'itnnCe 1411, Cpoque de 
I 

I'iivèiiement de ce prince à la couronne,et que la date iqiy ,  quiest celledel'aaaassinat 

1 de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, a été tracée postérieurement. L'importance 

I obstinée et siiigulière qu'a mise à rappeler la date de 14x9 celui qui en a surchargé 
cinq fois la gravure de i'epée, ne porterait-elle pas à croire qu'il a voulu faire une 
épigramme à la gloire de  Charles le Victorieux en présence duquel lorsqu'il était 
Dauphin, l'évènement funeste de l'entrevue du pont de Montereau s'était passé? * 

1.;t rem;irqiie est fort juste, la date i q i g  cinq fois répétée et profondément griivte 
ikiiis l'acier afiirme à lii lois I'imporraiice artacliée à l'épée piir celui qui en conri&iu- 

l sait l'origine, et l'intensité de  sa haine contre Charles VI1 et ses partisans. Deveiiii 
le maître de cette épée, il s'attache à y imprimer cette date sanglante comme poui- 
ilétril- l'honneur du roi de France. 

l.'épée de Jeanne est tombée avec elle aux mains de ses ennemis dans cette fatale 
sortie de Compiègne. Jean de  Luxembourg, après avoir fait conduire sa prisonnière 
:i Ileauvais ( a ) ,  la livre ou  plutôtla vend à Pierre Cauchon dont il reçoit io.ooofrancs ( O .  
N'aurait-il pas gardé son épée comme un trophée pour I'olfrir à son suzerain Philippe 
le Bon, apres y avoir fait graver cette date de l'assassinat du  pont de Montereau, 
l~eut-étre même après avoir fait gratter le commencement de l'inscription terminée 
pis le mot Vaucouleu et les inscriptions gravées sur les baiideroles? Coiiservée pai- 
les ducs de Bourgogne, L'épée serait restée à Dijon pour entrer plus tard au Musée 
de cette ville qui possède peut-être le seul objet connu ayant appartenu à 
lcanne d'Arc. 

Encore une fois ce n'est là qu'une hypothèse suggérée par l'étude du monumenr 
et qui semble expliquer les singularités qu'il présente. 

Cette hypothèse, des observations et des faits nouveaux peuvent venir ou la 
confirmer ou la détruire; en la proposant ici, notre but est surtout de la soumettre 
ai l  contrôle de la critique et à l'épreuve de la discusçion. I l  était intéressant de le 
faire. car elle deviendrait certainement plus vraisemblable si aucune autre plus plau- 
sible ne lui était opposde 2 

Dès son a~nar i t ion  dans la Rnir't dc Bour,copr, cet article de M. Metinan mit en ~ ~ , L . . 
émoi un nombre considérable de journaux d'Europe et d'Amérique. II fut reproduit, 
analysé, commenté, donnant lieu à des interprétations plus ou moins fantaisistes et 
téméraires, ce qui motiva u n  second article, éditorial celui-ci, publié dans la même 
Reiiiu de B O ~ L T ~ O ~ ~ ~  ( i g i t ,  p.  193). L'épée avait été sérieusement examinée et l'on 
avait constaté le remplacement certain de son pommeau et de ses quillons primitifs 
par le pommeau et les quilloirs qu'on y voit actuellement, ceux-ci ne pouvant guere 
remonter audelà des dernières années du seizième siècle. Par contre, on avait cru 
der-air conclure à l'authenticité de la lame. Pour  nous cette authenticité ne fait aucun 
doute. Les mots Charle septiesme, Vaucouleu, l'écu royal, les armes de la ville 
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d'Oiiéii~~a, le toiit ciiinirie bill'& par la date ,419, cinq fais rageusement gravée, \,rt,- 
tale répliqur aux cinq croix de l'épée de Fierbois, tous ces détails qu'on distingue 
sur la lame de l'épée en question, ne prouvent-ils pas suffisamment qu'elle a été 
forgée pour cette pucelle représentée agenouillée, qui ,  de Vaucouleurs, vint délivrer 
Orléans? 

Cette épée, qui dut tomber aux mains des gens du  seignéirr de Beaurevoir, le 
23 inni 1 4 3 0 ,  lorsqiic .le;iiiiic Tiit  prise, n'était pourubit pas cçllc dont I'li~ro'iiie se 

ii-oiivaii :II-inée ce joiir-là, puisqu'elle-mêinr déclara ses juges qu'elle portait alors 
I'épée qu'elle avait coilquise sur un Bourguignon l'année précédentei21. On  peut 
toutefois supposer que I'épée de Dijon avait été confiée ou même donnée par elle i 
un de ses compagnons~'1 et plus probablement qu'à aucun autre, à son frère, 
Pierre d'Arc. Or  celui-ci fut fait prisonnier en même temps que sa sceur, avec Jean 
d'Aulon et Poton le Bourguignon, au soir de la saillie de Compiègne, et c'est ainsi 
que I'épée commémoiative de la délivrance d'Orléans serait parvenue en la ~iosression 
du duc PLiilippe. 

Bien que son pommeau et ses quillons soient d'une époque ti-ès postérieure au 
temps de Jeanne d'Arc, nous croyons pouvoir donner (hg. 2) la reproduction de 
cetre épée, telle qu'elle figure dans la Rniue dc Bourgogne. La lame, longue de quatre- 
vingt-quatre centimètres, en mesure à la base cinq de largeur e t  seulement treize mil- 
limètres à quatre centiméires de la pointe. La disparition du pommeau et des quilions 
primitifs n'a pas dû modifier les dimensions de la prise de main et il est probable 
que celle-ci avait à i'origine les quatre-vingt-cinq millimètres de longueur qu'on lui 
voit actuellement. 

Au moyen âge, l'épée ne se portaitordiiiairement qu'avec l'armure. Ce fut seu- 
lement sous le règne de Frangois 1" qu'elle commença à devenir le complémenr 
indispensable du costume des gens de robe courte, appelés depuis pour cette raison 
gens d'épée. Pendant tout le quinzième siècle, la tenue civile ne comporta, en fail 
d'armes, q u e  la dague suspendue à la ceinture. L'épée fut pourtant ceinte sur la robe 
cians certaines circonitaiices. Les voyageurs notamment l'adoptaient volontiers 
comme moyen de défense éventuel et nous avons vu Jeanne d'Arc ciievaucliant de 
Vaucouleurs à Cliinon, I'Cliée de Baudricourt à son côté. 

Dans le cliapitre concernant cette dernière arme, nous nous sommes rrop étendu 
sur les divei-ses formes de poignées, fourreaux et attaches d'épees eii usage à l'époque 
de Charles V11, poui- qu'il soit besoin d'y revenir ici. II ne semble pas d'ailleurs 
que les épées de guerre fusseiit diil4rentes de celles qu'an portait parfois avec le ros- 
turne civil, et, en  général, ies modes de suspension étaient les mêmes sur l'armure et 
sur  la robe. Il y eut cependant des façons de suspendre l'épée spéciales aux harnais 
militaires. Telle fut celle qui consistait en un passant de metal, rivé au fourreau, 
daris lequel passant s'iritroduisait puis se boudait une courte courroie fixée sur le 
côté gauche de la braçoirniére. On  peut voir ce détail dans la figure 3 du  cliapitre 
de l'Armure, où la courroie, traversant le passant du  fourreau, est représentée 
débouclée, afin que Pépée repose sur son plat, à côtC du  gisant. 

- a77 - 
Des comptes d'armuriers, datés de i4 i2 ( ' )  et de t+t6(*), mc,itionnent invai-iable- 

nient, comme attaches d'épées et de dagues, x un crampon pour ~ e n d r e  I'épée, un 

anel pour pendre la dague u. Dans un autre compte de  i3q8('1, ces aitacl>es sont ainsi 
précisées : n Uti gland crampon en manikre de boucle et uii petil 
anneau d'argent doré, pour pendre une épée et une dague au jaqur 
pour armer...> Ces crurnl>on. d'dpécs en  forme de boiicles se rivaieiii 
aux bracoiiiii&re~ des jaqucs et des cuirasses, audessous de In I~aiiclie 
gauche. L'épée y était attachée au moyen d'une courte courroie fixée 
en haut du  fourreau. L'anneau pour ~ e n d r e  la dague se trouvait 
placé sous la  hanche droite, comme le montre l'image d'un chevalier 
allemand, reprodiiite dans le Curturnr du Maym A,$t chrilirri de Hefiiel-- 
Alteneck, où  cet aniism, très visible, est r ivé sur une braconiiiére de 
cuirarsel+l. 

Les crampons d'épées etaient quelquefois au nombre de deux, 
espacés d'eriviroii douze centimètres l'un de l'autre. L'epée s'y sus- 
pindait alors par deux courroies(". 

On rencontre. au cours de la ~ r e m i è r e  moitié du  quinzième siècle, ..~ ~~~~~ 

principalement dans l'imagerie britannique, des épees suspendues par 
une courroie liche circonscrivant obliquement le bassin. Cette coiir- 
roie est maintenue en probablement au moyen d'un crocliet, siil- 

le côte droit de  la braconniére, !a quelques centimétres au-dessous de 
la taille, d'où elle descend diagonalement, en avant sur I'abdoiiieii, eii 

arrière sur le séaiir, pour venir se rattacher, sur le haut de la cuisse 
gauche, au fourreau de l'épée (6 ) .  La figure 16  du chapitre de I'Arinui'e 
fait clairement comprendre cette disposition, qui semble avoir été 
rarement employ&e EUT le continent avant 1460. Une boucle placée, 
tantôt par devant('), tantôt par derrière ou sur côté, permettait d'ajiis- 
ter la courroie à la corpulence de l'homme d'armes. 

Ce qui caractérise les systèmes de suspension que 
nous venons de voir, c'est l'absence de toute ceinture 
à la taille. Eii France cependant, à l'époque de Jeanne 
d'Arc, les épées portées sur l'armure étaient le plus 
souvent reliées à des ceinturons. Nous avons donne 
plusieurs exemples de ce genre d'attache au chapitre 

5'8. ? 

, consacré à I'épée de Vaucouleurs. Nous en presentonî 
u n  dernier dans la ligure 3 i81. 11 consiste en deux courtes 

belières d'inégales longueurs e t  très rapprochées l'une de l'autre reliant 
I'épée au ceinturon. Sur  la miniature dont provient notre dessin, (vc,?  sui 

:.I L. d. ~.li~.d.. ili O-, dt ~ . . ~ r . ,  c. 1. pu-. naS. 
( P I  Id.. ibid.. ,,.. 508, 3 .0 .  
(3)  Bibl. ".t. i,. .o43.. p. C G .  

($1 ,'lio.t,oo. - T. III. pl. 1 . z .  

( 5 )  viollrr.b Dur. Di<!. ir rnib..  i. Y. pp.  z i g  16g. i l  iio. 

( 6 )  SlyuLli~iiiiolrinnlii. C,w Brusis, i. 1, y i r i .  LI. pl: XLV. rffigic iun<nirc dr L+S<;  i. LI. p a r i  LI. h u i r a u i r r i ~ ~ r i i i y l r ~  
~ ' ~ i i i r i o n ~ m c  di. >991  rn i l i . .  pI*mcllriXXIII.LX. - H ~ w i i i .  r. ILI, dance ixcrnplu dr  i100 i 1 l i 8 ,  pp. .SI-46s. 

(,, Sly.!diil ,"a""nmli i" E,<.l ii,iz.,.. ,. II, LI, "" C ~ ~ Q , .  dr ,,gi. PI. XXIII. ruri< dc II". $. L I 1  r i  uii 'nui- 

~ i i m i  dc i d o .  pl.  XXYI. 
Ycir i < f o .  - Uibi. "si.. fr. I l l ,  fol. 7 .  

(81 vers >+30 .  - BW. IC. 3 3 , .  FOI. ,. 



I'épér ainsi susliendue est celle d'un chevzlier en  arinure, inais, coinme iouies les 
épées à ceinturon, elle pouvait se porter aussi bien avec le costume civil. 

Ici ac irouvs ~criiiiiié iuiii cc quc iioiia tivii~iir R dire aur Ica 411bca (lu iciiipa clc 
Charles V11. Les détails fournis dans un  précédent chapitre à propos de l'arme 
donnée à Jeanne par Baudricourt, joints a ceux que nous venons d'exposer, su%- 
ront, croyons-nous, & une re<-oiistitiitioii, sinon exacte, du  moins plausible desdeux 
Cpérs qiie la I'~icelle poriii riicccsrivciiici,t dans sen tciiiicu de guerre. 

Bien que norre héroïne appréciât tout particulièrement les épées propi-es à 
donner da 6onnri bufa tl de bon, lorchoni, elle ne rua jamais personne, par la raison 
que lorsqu'elle chargeait les ennemis, elle tenait son étendard('). II semble avéré 
cependanr, par le passage suivant de la déposition de Jean d'Auloii, qu'elle usa, 
au moins une foin, au cours de son existence l e  guerrière, de la lance pour com- 
batti-e : d: Bit que ainsi que lesdits Françoiss'eii retournoierit de lacdite bastille 
de Saint-Jehaii-le-Blanc pour entrer en ladicte ide, lors de ladicte Pucelle et la Hire 
passèrent tous deux chacun ung cheval en ung basteau de I'aultre part d'icelle ide, 
sur lesquelx chevaulx ilz montèreiit incontinent qu'ilr furent passés, cliarcun sa lance 
en sa main. Et adonc qu'ilz apperceurent que lesdits ennemis saillaient Iiors de 
ladicte bastille pour courir sur leurs gens, incoiitinent ladicte Pucelle et la Hii-e, 
qui tousjours estoient au devant d'eulx pour les garder, couchèreiit leurs latices er 

tous les premiers commencèrent à fraper sur lesdits ennemisl~l. B 
 marguerite la Touroulde nour apprend d'ailleurs que Jeanne montait à cheval 

et maniait la lance comme l'eût fait le meilleur clievalier(3i et iiouç avons vu dans la 
déposition du duc d'Alençon qu'elle s'était exercée à ce maniement avec succès dès 
son séjour à Chinon (4). 

Enfin, la première fois que les jeunes seigneurs Guy et André de Laval la 
virent, elle venait de Selles à leur rencontre, armée de toutes pièces, sauf la tête, et 
laionl ln lancc rii niain('). 

Les fût3 de lances étaient ordinairemerit de bois de frênei6). En 1146, celui des 
lances de joûtes n'avait pas moins de douze pieds 13 m. q6) de son extrémité infé- - .  
rieure au rotqurt(~l et dépassait quelquefois cette longueur d'un pied et demi('1. Ronde 
r t  lcaièrr(9), la lance de euerre n'atteirnait sans doute Dar d'aussi erandes dimensions. - ', 
Avant ~ 4 5 0 ,  la plupart des fûts de lances etaienr sensiblement de même grosseur 
d'un bout à l'autre, s'amenuisant seulement un peu jusqu'au fer dans les trois 
derniers quarts de leur loiigueur. 

Pour charger, l'homme d'arinescoiichoii it l o i , ,  c'est-à-dire que, de sa seule mairi 
droite, la gauche demeurant occupée à tenir les rênes, il plasait sa lance horizonta- 
lement, à la fois sur l'arrêt er sous son aisselle, de maniére que le fût ne dépassât 

, ,  . . ~ . ,  . 
Il) Id., ibid.. p .  r g i .  
(4) Id. .  ,b,d., p. ' i l .  
15) Qui'9xcmc, Pr-ss, t. V, p. ,a,. 

16) L. hCc!sx>d CL C. <Hivicaal~, . V ~ u s ~ ! ! t ~ / r ~ ~ ~ & ~ s  pas* X I P  ru.!<. p. + C .  - K. dc B C ~ I C V Z ~ ,  D" ~n:!~zarc d u  
>rnlqiii >,,b. p .  i l .  

1 , )  LI raqrig. iii au i"'iil ic i  ,p.ciil I., dC joui.. diir i.82'. d i  raiid. l i  u diriirii rn Liu:% poii i tc '  irno".i.i.. 
y ~ c l q u i i o i ~  QUil". "'P"L'I< .,,Ir< clic. d. q " l O c  i r ing rri,l;mi<in r i  ligirriiii,,i r.,ourli.rr ri, dihori. 

I d )  R. dr 8 ~ 1 1 ~ ~ ~ 1 .  Or rii< .iilt. di> i>. fn r 4 4 .  p. i l .  
(9)  Id.. lb i . .  p.  Sr. 

~ ' ; ~ i ~ ~ ~ l l e  eii ;,cl-ièi-e qrie de qiielques ceiitirnètrrs. L'ne bayue de fer, appelte gruppr ou 
,,Erapj~l'i, solideinent fixée à la distance approximative d'un pied du bas de la lance, 
nc iriiiiviiii elors Iiiiier coiiire I'srrêi, empêcliaiit le boix de ylisver ail urridra aii 
il~orncnt r l ~ t  E I I O C .  La miin du cavalier, déchargée du poids de I'a~nne support6 par 
?arrêt, et n'ayant plus en assurer la direction, se plaçait en avant de l'agrappe, 
l>ittCe contre l'arrêt, et non en  arrière, comme l'a cru à tort Viollet-Le Duc('). 

Noiiu avoiir voulii iious rendre compte de la force qiii était riéceasairo pour 
m;iinteriir la lance dans cette position. Ayant couché sur I'arrêr une lance de trois 
niètres de longueur totale, du  poids d'un kilogramme neuf cent cinquante 
giammes, nous avons constaté que la pression de bas en haut du bois sous l'aisselle, 
occnsioiin&c par la pesùntciir de la partic saillante, très suppor~able au début, com- 
inei~jair à devenir fatigante au-delà de trois miiiutes. II ne fallait pas tant pour 
~ < ~ ~ ~ l - i r  une lance, mais c'ktait P la condition de ne pas s'attarder à tenir inutilement 
I'arine couchée- avant la course. C'est pourquoi il etait recommandé au servant du 
j i~î ireur de bien regarder, avant de lui donner sa lance, a si1 y it autre prest sur les 
i-engs qui ait sa lance sur faulte('1 et prest pour jouster contre sondit maistre, afin 
iliiesonditmaistre, ne tienne trop longiiementsânsfairecourselalaiiceen I'arrest(*i.u 

La i igure~doni~e lapar t i e  inférieure d'unelancede 1432, munie de sanagrappe(l1. 
[>ans les anciennes images, cer appendice apparaît sur les lances vers i375PL Les 
textes le mentionnent à partir de i385l:l. Rivée sur un fût d'épaisseur sensiblement 
égralc sur toute sa loi~gueur,  sans saillie ni dépression à l'endroit de la prise de main, 
1'ap;ralipe se voit adaptée à presque toutes les lances de la première moitié du  quin- 
ïième s iè~ lc (~ l .  Le  fer y fut parfois remplacé par du cuir(9. 

Tant que les bois de lances ne dépassèrent pas trois centimètres et demi de gros, 
i l  iie fut pas nécessaire d'y pratiquer la dépression que les images nour montrent à 
l'endroit de la prise de main dans les lances dont la partie inférieure présentait une 

grande épaisscur. L a  figure 5(L01 donne un spécimen de ces dernières. Rare- 
niriir rencontrées dans I'iconographie avant ,415, elles devinrent d'un usage gCnCral 
i partir de cette date. L'agrappe de fer y fut le plus souvent remplacé par un relief 
ininagé clans le boir au dessous de la prise de main("). Ce relief apparaît cerclé de fer 
et exceptionnellement saillant sur notre dessin. 

l i )  <:c, dru. m..' i0i.iii .y,iQn).,Li.*d. gczppin c i  dsgn l r .  
( 2 )  &<. is ,!f#b#dur, c. Vr, p. ,6>. 
( i j  i-'<iii.di,~ <rnuc ".rtiulrminl. Ir uton sur i ru,,*. <r,mp 1"' p'""d"'L LI LU^ dr h rnv. du tirni, horiio.uh.n< 

s,,, r.,~~=,. 
( 4 )  R. dc BcUe>,aL, 0" 'a,,. , d j # ,  4zr Fraa<.b ~8 r 4 4 ,  p. c 3 .  

( i l  iluser dci hru d<<oraiik Exroto s mini Fmn(oi, d'Arsirr rii rii.nniivsinrr dr 1.i ricunrilisiion dc dru. rb~r i l i r r r  
i'"lgiiolr. 

(O: B,hl  i i r i . .  if. goiI. hl. as. 
ii! Cpi<s& l ' t z v ; c &  r o i  loi. 60 rcrio. ip .  Giy .  Cioii. a i r im i .  p. 1q1.  
:a! Ycrs 1410 .  - Bibl. d c i ' h r # r n d , I 4 i l .  Cal. < g l ~  

~ $ 9 5 .  - Wd. ,  b,,, rd, 334  
~ $ 3 5 .  - Bibi. .rr.. ri. 156. bl. <o. 

iiii - K ~ i c m b r r g .  blurrr $.ri".niy"i. 198, fol. ioo rrrro. 

12, R. dc Nc>lcva~,  Dd ' a d .  d a .  Fras'ob f a  z u 6 .  0 .  8 . .  
, . . , . . . ... . . . . . . , . . .. . *... 
h S .  - Prrou... Piii.<aihiq,xi Vinnur'i. Gio"iiini Bi>Ci." Criirih,ion. 

. r i a  - Nsiioazi Caiirry. IV. t i<dio,  Biui l lc  dr siinr Egidio. 
i&i> i .  - U r u x ~ l t ~ ~ .  Bibi. rai.. 6 .  Col. 8 6 :  g l r i .  ioiioi 7 1  uerro, B l  rcna. 97 "rr«i .  - Sr.Bibi. iinp.dc Virnnr. 



1 . ~ 5  LRUI-e 6 i-cpl.odiiit le ]pied dc Ici Iiiticc dii s;iini C.eo~-~ea ,  I>eiiit en ,415 p;ir 
(:riitilc il:! I:iil>i.iaiio('). Coiiiirie iI;iiir I'rueiiiplr précédent, I î  prise de insiin a'y 
ii.oii\.e iiidiquée par iiiie dépressioii. Ceur prise de main dill.ére toutefois de celle 
que nous venons de voir dans la ligure 5 en ce qu'elle est garantie par une rondelle 

de garde et limiiée dans le bas par une agrappe 
de fer faqonnée en manière dc tore perlé. 

Les agrappes des lances de joûtes présen- 
' tèrent quelquefois, sur leur rive en contact 
, avec l'arrêt de la cuirasse, une  suite de saillies ! 
1 

de la grosseur d'~iiic petite iioisçtte, taillées eii ! 
pointes de diamantiti. Les lances, munies de 

! 
ces sortes d'agrappes, se couchaient sur des Î :l 
ari-êts garnis d'un revêtement de plomb ou de 1 
bois tendre dans lequel s'enronpientles pointes 
de I'agrappe. Dès lors l'adhérence de celle-ci 

,- 
I 

; était complète. Le ioûteur, au moment dia 

,,&, , choc, pliait fortement en arrière, mais la lance 
7 -P~.- 

c:;yW: 
se brisait sans avoir été projetée hors de l'ar- l 

i* 
\ . 4 1 " i  rêto,. 

René de Belleval a émis l'opinion que I'agrappe, 
appelée parfois grappe, de la lance devait sans doute 1 7  8 

son nom à une prétendue ressemblance de cet accessoire ; :  

avec une  grappe de raisin(4. Aucune des agrappes de \ 1 8  

lailces repi-ésentées sur les anciennes images rie permet 
>in. 5 . -  i'ii<. lib 6 . -  de consracer entre ces objets et le fruit de la vigne une 4. .,,,,,.,a,,,,,. .,... i . . , igi.ppr 

similitude qui n'exista jamais que dans les mots. Ceux 0<431.  i i ( i I I .  

de grappe et d'agrappe, appliqués à la bague de fer fixée audessous de la prise de 
main de la lance, n'avaient pas d'aune sigiiificarion que celle de grappin, d'objet 
agrippant. Un  tcxte de 1411, dans lequel une agrappe de lance est désignée sous 
le nom d 'n~opb~( ' l ,  en est, semble-t-il, une preuve suffisante. Quand à la grappe de 
billettes mobile, avancée par Viollet-Le grappe glissant, on  ne sait pour- 
quoi, le long de la prise de main, et qui serait venue se placer-sur l'arrêt, immédia- 
tement derriére la rondelle de garde, obligeant ainsi le joûteur à empoigner la lance 
Lrop loiii de cette rondelle et en arrière de l'arrêt, dans une position des plus 
gênantes, nous nous refusons à admettre qu'elle ait pu exister. L'éminent architecie 
a eu le tort de ne pas vérifier sa théorie, que réfutent d'ailleurs tous les documents 
figurés représentant des cavaliers chargeant, par une expérience qui lui en eût 
démontré l'impossibilité. 

L'agrappe à pointes de diamant était spéciale aux lances de joûtes. II en fut de 
même des rondelles de garde(>), dont la figure 6 a donné un spécimen, daiant de 

,,, F,"'c"cc, Ga,c,i< *CS O ~ ~ ' C S .  
( 1 1  R. dc Bcllcrzl. Du mil. inlill. i c i  Rrnpnu rn 1446. P. n.  
Il) i d . .  Ibid. ,p.  1 6 ,  
111 id.. ,616.. pp. 11-76. 
1 3 )  Artli. , a l i  Li< 31, fol. i o 8  rcno. 
II) DL,. d u  iiab., i. VI, pp. i 6 i - i 6 r , 6 g  i1. 
1,) &,o"~P,c,<C, C4m"., t. 1, p. *o. 

<:'Y rw><lcllcr cl'acicr, rlcniiiidrs I ~protdgcr la rniiiii, Cuirnt gürriicm iritdrieiire- 
,"en, d'une rniiiel;issure dc boiirre de trois doigts d'dpaisseur, cousue entre deux 
cuirs('). 

Auvant qu'on peut en juger siir les images, les fers des lances de guerre paraissent 
avoir coinsisté en une doiiille liroloiigrie par iiiie parde pleine s'ameiiuisant eii 
pointe. La section transversale de certe partie pleine était quadrangulaire ou en 
losange aplaci. Dans ce dernier cas, le fer se découpait en forme d'amande allongée. 
1.a longueiir totale de ces fers, douilles comprises, variait de vingt à trente centi- 
mètres eriviran. I.'emmniicl~ement semble en avoir et6 ordinairement consolide par 
deux branches qui, partant de la base de la douille, s'incrustaient dans le bois o i ~  
elles étaient Fixées par des goupilles. 

Les lances fiireiit qitelquefois peintes aux devises des seigneurs. En 1433, celles . 
dii diic dc Lloiirgogne étaicnt grises et iioires('1. En 1438, les douze portiers, chargés 
dc la garde des portes de la villc de Tours, tenaient en main des lances dont les ffits, 
peino en noir, étaient semés de tours d'argent('). 

Dans le registre des mimoirer cl  diliyeiircr de la uillc dr Clrrtnonl, appelé le papier iiii 
iliie,,, parce qu'il se trouvait recouvert d'une peau de chien, on lit qu'à la date dii 
7 novembre i q q ,  Jeanne et le sire d'Albret, occupes alors au siège de la Charité, 
mandèrent à la ville de Clermont-Ferrand qu'elle voulût bien les aider dans ceue 
entreprise e n  leur rournissarit de la poudre, des t ra is  et des engins d'artillerie. 0 i i  

y voit ensriite que les seigneurs d'église, les élus et les habitants de Clermont répon- 
dirciir i cet appel cii envoyanl à la Charité deux quintaux de salpêtre, uri quii~rÿl 
d e  soiirre et deux caisses contenant iin millier de traits et qu'ils ajoutèretir à cer 
munitions iitir +îC, dciix dagiirs r t  uiu aprhr d'nrvno PDILT la per,ojbnc ( 1 ~  lodiclc , J ~ l t n ? t ~ ~ c .  

Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la dague auchapitre de la Robe. Cette 
ai~me, la seule qu'oii portât couramment avec le costume civil, accompagnait assersoii- 
vent le harnais de guet-re, comme on  peut le constater dans les figures 3, 4, I O  et 14 
du chapitre de l'Armure et dans la figure i de celui des Cottes d'armes. Ces dessins 
montrent des dagues de difiérentes sortes et en même temps la place qui leur était 
assignée dans l'adoubement de l'homme de guerre. Alors qu'avec la robe elle se 
troiivair pendre indifféremment à gauche, à droite, par devant oit par derrière, avec 
l'armure, elle était toujours accrochée à iin anneau rivé sur  le côté di-ait de la bra- 
connière, raisant ainsi pendant à l'épée suspendue à gauche. 

La dague lie manque jamais d'être représentée sur les tombeaux des chevaliers 
du quiiizièine siècle. Par contre, il résulte de I'examen des miniatures reproduisant 
dei scènes de bataille qu'elle n'était pas considérée comme indispensable dans la 
tenue de guerre. Ces images nous font voir eii effet la plupart des cavaliers armés 
seiilemeiir de la lance et de pépée. On  peut eii conclure que la dague etait exclue de 
l'équipement de notre héroïne. Quant à la hache d'armes, elle ne semble pas avoir 
été employée de son temps par les gentilshommes ailleurs que dans les combats a 



pied, eii lices closes. La 1i;iclie ci les deux dagues offertes à la Piicelle par les Iinbi- 
tîntr de Clei-maiit doivçiit donc être coiisidérées comme des aimes d'honneur, dont 
Jeaiine n'eut jamais la pensée de se servii-. 

Le 7 .juin 1429, on vit cependant, sur la place de l'église de Selles en  Berl-y, 
I'liéroïne, armée à blanc, sauf la tête, montée sur un grand et vigoureux couisier 
noir, tenant à la main une hachettell). Mais ce n'était certainement là qii'un objet 
de contenance et non une arme de combat. Quelques documents nous montrent 
ziiiisi des personnages eii attitude de i-eprEsentatian, ayant en mains uiie petite arme 
d e  guerre oii ile cli;,sse, ou çticoir iiiir siiiiple baguetic. Une iiitél-essaiite miziiatrii-e 
des C b r u i ~ i q ~ ü i  <l i t  f ln i i iout  de la Uibliothèque royale de Bruxelles reproduit In scène 
dans laq~irlle l'éci~ivain fait liommage de son e u v r e  au duc Philippe le Bon. Oii y 
voit cc princedeboiit, ayant auprès de lui le jeune comte de Charolais et maniant 
ncgligemment uii petit mai-tel d'ai-mes ressemblant à s'y méprendre à un mal-teau 
de tapissier. On i-econnair dans l'entourage ducal, composé d'liommes de loi en 
robes longues, et de clievaliers de la Toison d'or en robes courtes, les physioiio- 
mies caract6ristiquerdu cliaiicelier Rolin et du premierchainbellaii Antoinede Croy, 
placés selon I'éiiq~ictte, le premier à la clroite du prince, le second sa gauche''). 
Tous ces pei-sonnages se reti-ouvent dans une scène analogue, que reproduitla miriia- 
riire d'un mari~isci-it de l'ex-Uiblioilièq~ie impériale de Le duc, assis sous 
un  dais, y tient Lin simple bâton ayant tout à fait l'apparence d'une canne. Un  inar- 
tcaii d'armcs, semblable i celui que !nous venons de mentionner plus haut, occiipe 
les mains du duc Jean  sans Peur au folio 4 des Lnmnzlationi dc Pierre Salmon dc la 
liibliotliéque uiiirersitaire de Geiiéve(r). Dans la rnêmeimage, un familier 
dit roi Cliai~les VI tient ~i i i  vircton d'arbalère de cliasse, du  genre appelé 
g o ,  g i n q u i x  q c e  n t  e s  m i n  d u  o t i s  
d'Aiitiochus Gryplios, roi de Syrie, sur  uiie miniatured'enviroti iqio ( 6 ) .  

.- ~r 

C'est une sagette empeniiée qui sert de contenance au grand bàtard de i f 

Hourçogne dans son portrait d u  Musée de  Bruxelles, \,ers tqvo, e t  on  ii : ,  

ioiiiiaît l'tl«rnrne 4 ia f l ichc  de celui d'Anvers. Enfin un dernier document 1 
nous fait voir Jean sans Peur, assis sous un  ciel brodé à ses devises dit " 

r a b o ~  et de la Heiii- de houblon, recevant l'liommage d'un maiiuscrit et .i 
leilant i la main, tel u n  sceptre, ilne petite hacire d'à peu près cinquante- 
cinq ceiiiim6tres de longrieiii, dont notre tigure 7 reproduit la physio- ifj 
nomiehi. C'est sans doute uiie liachette de cette sorte que partaitJeaiiiie / \ !  
s u i  la place de Selles, lorsq~ie les jeiines seigneurs de Laval la virent se L* 
inetti-e eii $route pour Rornoi-anlin. big. i. R ~ C I ~ C C ~ .  

sirm., 
II naiis reste à citel-, pour terminer ce chapitre, le passage suivant du i w s i .  

j'oilinal du i i i ~ e d ' 0 r l i o i u  se rapportant aux prhparatifs d'attaque de la ville de Troyes 
101-s de la marche siir Reims de l'armée royale : « Et lors elle (Jeanne) monta sur 

ung covrcicr, leilant uii baston eii ra main, el feisl toutes aprestes en grant diligence 
pour assaillir et faire jecter canons : dont I'evesque et plusieurs de  la ville s'en mer- 
veillerent fort('). > Ici, il semble qu'il s'agisse, non pas d'une lance ou d'une épée, 
mais d'un vhritable bêton, au sens actuel du  mot. En face de la ville qu'elle allait 
attaquer, la Pucelle s'en servait pour indiquer les emplacements e t  les directions 
qu'elle ordonnait en vue  de l'assaut. C'était une sorte d'insigne de commandement 
en même temps qu'un objet de contenance. 



Une pièce d'étoffe s'étendant en loiigueur, clouée à la Iiampe d'une lance et ter- 
minée en une  ou deux pointes, tel était l'étendard. Cette enseigne, qui varia souvent 
de formes et de proportions, comme nous le verrons au cours de ce chapitre, p r a î t  
n'avoir eu d'autre rôle a la guerre que de symboliser par son importance le com- 
mandement suprême. «Dans la tactique ancienne, le chef, dux, faitl'office d'mlroirirur. 
Il se jette dans 13 mêlée. L'armée se précipite après lui, pour ne point laisser sa 
personne et ses enseignes en troplide à u. 

On sait que Jeanne d'Arc avait un  éreiidard, qu'elle tenait souvent elle-même 
dans les batailles, et que  cet étendard, elle l'aimait quarante fois plus que son épée('). . . 
n Sainte Catherine et sainte Marguerite me dirent de prendre l'étendard et de le 
norter hardiment. et d'v faire mettre en ueinture le Roi du  Ciel u déclara-t-elle. lors 
de son interrogatoire du i o  mars iq3i('I, et huit jours après : a Tout  l'étendard 
était commandé de par Dieu, par les voix de sainte Catherine et sainte Marguerite 
qui me dirent : n Prends l'étendard de par le Roi du  ciel. u Et pour ce qu'elles me 
dirent : « I'i-ends I'6teiidard de par le Roi du ciel u, j'y fis faire cette figure de Notre 
Seigneiii- et de deux anges et la fis colorer. Le tout j c  fis par commandement de 
Dieu(4). » 

En présence de la diversité des étendards rencontrés dans I'iconograpliie contem- 
poraine de la Pucelle, on ne peut prétendre reconstituer exactement la forme de 
celui qui fut confectionné pour elle dans la ville de Tours('), sur les indicaiions que 
ses voix lui avaient suggérées. NOUE devrons donc nous contenter d 'une  reconsti- 
tutioii approximative, que les artistes pourront d'ailleurs modifier à leur fantaisie, à 
la condition toutefois de ne pas trop s'écarter des types en usage dans le premier 
tiers du quinzième siède, que nous allons examiner successivement. 

La largeur des étendards semble avoir varié du  tiers au sixième de leur longueur 
environ; c'est dire qu'ils étaient au moins trois fois et au plus six fois plus longs 
oue  larres. Entre ces deux extrêmes. on en rencontre de toutes les urouortions. 
Autant qu'on peur en juger sur les monuments, la longueur de la plupart mesarait 
d 'un  mètre cinquante à deux mètres quatre-vingts, leur largeur de trente à soixante- 
dix ceritirnètres 

1, )  c,,~. Drilrrdin<, n.rinrili Ili dii)iawijn"pL, p. >6.  
;.1,. 'abc, Pm'<' *d l  ""dli,i"ol.", y. BI. 
13) id.. !>id.. p. i1 i .  
( 4 )  Id.. nid.. pp.  i*>, ta,. 
15: ~U,"ICIII. J'~>'c', I .  Y, p .  9 5 8 .  

- y85 - 
Celui de notre héroïne devait être d'assez grande dimension. 1.e soir ({lie Ici 

bastille des 'l'ourellra fui princ, au rnoriiritl où I'nnaaiit allait Cire d011iiC au buulr. 
vard qui la defendait, l'homme auquel Jeanne avait confie son etendard, fatigué de 
le tenir, le remit aux mains d'un nommé le Basque, de la compagnie du  seigneur 
de Villars. C'cst alors que d'Aulon eut I'idee d'entraîner le Basque à franchir le 
fossé, pensant que  si I'ttendard était Iiuirll cri ariaal, putir la ~ u r ~ d c  a/ficliufi qti'il 
congnoiiioit r ~ f r r  ii gnii dr gucrrc crfarir illcr, i h  puurruirnt par rr riiuycn gaignicr icrlr~y bot<- 
loiart. Le Basque descendait dans le fossé pour suivre d3Aulon. lorsque survint la 
Pucelle. Voyant son étendard aux mains d'un inconnu, elle le saisit parson 
extrCrnir6 qui saillait en delioiï dc I'e~carpemelit en  cri;int: a H;ial  mol8 
estandart ! mon estandart ! ii empêcliant aiilri le Basque d'aller rejoindre 

cria à son tour I'ecuyer. El adonc IcOif Ba,qiic tira lelicinci~l Ldif niuiidarl 
d2Aulori, comme il s'y était engagé. c Ha, Barque! rrf-cc quc Lu m'nr y r o m i r ? ~  

qii'il Ir orrucha d a  moinr dc ladille Piicelic ('1. Reveiiue de sa meprise, 
[canne dit à u n  gentilhomme : a Donnri votii gardc, qtiofit in gricrir de 
inon c~la i ida~l  irru au tourhrra cunli7 Ir boulnirrt u Leqiiel luy diit utrg ptli 

iiprez : n ,-/ro>inr, ia quciie y loitciia('1I u Et boulevard et bastille furent 
emportés. 

Cet étendard, qui, à la longue, fatigue son porteur et dont la 
queue flotte au  vent, de telle fagon que, de loin, on peut voir soli 
extrémité toucher l'enceinte du boulevard, devait posséder uii certain 
développement. I;$ 

II esiste ait Musée leanne d'Arc d'Orléans une reconstitution de '?h\lv / 
I'étendarddela Pucelle, exécutéeen i g q ,  àl'occasiondela btarification 
de I'héroine. Ou a donné cette enseignel'apparence d'une erouet te  

à deux pointes, dont le contour s'inî- 
crit dans un parallelogramme d'un 
mètre cinquante de longueur sur 

2 

E 'i 
quararite-cinq centimètres de lai-- 
geui-, suivant le trace de la figure 1. 

>m.  Nous allons montrer qu i ,  loin 
d'avoir jamais adopté cette forme 

l i g .  ,. - Formc dr l i icndird rcronsfiiu< 

.f 
oiiimr rn ,gag. i~aive('). les étendards du  temps de 

F i g  1. -B,,,*.,rii leanne d'Arc, plus savamment d. ~ ~ ~ i b ~ ~ ~ , .  

ddcaupés, se sont manifestés sous des aspects tout différents. dc ~ ~ ~ . i i ~ ~  
1"" ' < ' j , .  

La hgure ? représente le grand étendard de Guillaume VI de 
Bavière, comte de Hollande, d'après une miniature des HIILTU de Turin (4. Teiiaiir 
sans doute à faire détacher sur le ciel la majeure partie de cette enseigrie, le 
miniaturiste a évidemment exagéré la longueur de la hampe, laquelle, sur I'irnage, 
paraît mesut-er au  moins trois mètres cinquante. Une Iiampe de cette dimension ~ C i t  



6 1 6  dil'licilcrne~it rnaiiiüble polir ~ i i i  c;ivalicr ci i ioii~ rie croyons p;is qiie les pliis 
loiigues lances d'étendai-ds aieilt pii dépasser trois mètres. 

L'éieiiii;ii-d dc I3;ivièl-c est t;iillé eii uiie soi-ic <le l a i g  tiiariglc sc;ilCiic doiii 
le l~liis gi-;!>id cGtC sciiiblc ;iiteiiiili-e :ililii-oxiin;tlivemciil deiix mttrcu qiiatrc-vingis, 
d u  li.r à I'rïrl-éiiiité d e  la quçuc, alors q u e  soii plus pciit cGté livé h l:i Iiainpc, eut 

d'environ soixante quinze centiméri-es. Le ~iatl-on en est reconstitué dans la figure 3. 
La tig~ire 4 relirodiiit iiii éreiidai-d de dimensions moindres; c'est celui que porte 

un chevalier du Christ sur uii des panneaux du  retable de Saint-Bavon de Gand 
(hg. i o  du  chapitre de I'Arrnore). En supposant a ce personnage la taille moyenne 
d'iiii mètre roixanre-ilix, sa lance parait mesurer, du  pied au fer, près de trois mètres. 
1.a Iiiiiguciir de la painic Iloii;iiiie coi ;ilors d 'un  ]peu plus de deux mèii-es et sa 
largeur i la hampe de ciiiquaiile centimètres ei~viron, fraiige comprise. NOUE en 
offrons ici le patron (fig. 5 ) .  

Si l'on examine nos deux ligures 3 et 5 ,  on remarquera la grande inclinaison de - 
Iiaut cri bas, I>ar rapport à la Ihiimpc teiiue vei-ticaleineiit, de ces sortes de longs tri- 
anales dont les arands côtés sont formés de courbes sinueuses. tandis o u e  leur uetit " " 
rôré, destirié à {ri-e & X E  a u  bois, rit. eii cotiséquecice irctiligiie. Cette inclinaisoir 
avait I'av;iiirage, en rapprochant de la l~ainpe le ceiitre de gravité de la parrie Hoi- 
tante, de rciidre l'étendard plus maiiiable er  plus facile i porter. En outre, elle 
arnéliorair son aspect en diminuant la saillie du pli qiii se formait lorsque, au repos, 
l'étoffe pendait verticalement le loiig de la hampe. 

Les patrons que rious :ivanr tracés des deux éteiidai-ds en  q~icsiiaii pourroni 
par;iîtrc d'iiii coiitoiii- bir;irre, 1i;ii-iiculi?sc~iicni cçlrii de 1 ; ~  Iiglil-c 5 ;  i l  in'cii est lias 
iiioiiis \mi q~i 'oti  ii'nri-ive à ircoristiriiei. ccs é~çlldif~.ds, ~ r l ~  qu'ils se p ~ . L i s ç ~ ) ~ e ~ ~ t  S U T  

Içs figures 2 et 4.  qii'!i In  cotidirioii de les iaillei- ciactement rur ces pairai,*. 
Nous iie devoiis 1x1s abillldonnçt. I'exaineii de ces deux enseigiirs avant de hirc  

une  deriiiére remarque. Sur les images, donc proviennent les figures 2 et 4,  la 
queue des étendards se trouve enroulée autour de la hampe er retenue à son 
ertréinité par la main des cavaliers. C'est ainsi que les porte étendards reiiaient 
leurs enseignes, lorsque clievaiicliaiir pacifiquemerit, ils n'avaient pas à les déployer 
au vriit des baiailler. 

Uii ri-oieième rype d'éteiidard, qu'on rencontre li-équemment dans les iniiiiarures 
du  temps de Charles VI1 i.1, est celui dont la figure 6 donne la coupe. 011 voit qu'il 
diffère des précédents par la symérrie de  ses deux grands côtés A courbures rrès 
adoucies. Soii iiiclinaison par rappoi-t i la hampe est tres peu accentuée. Ce geiire 
d'étendard parait avoir mesuré le plus souvent deux mètres quinze de longueur su r  
quarante centimètres environ de largeur à la Iiampe. 

Les timis éieiidards que nous venons d'examiner se iermineiit en une seule pointe. 
11 y en eut dont la queue érait bifurquée. 

Sui- la tapisserie, dite d'Azeglio ('1, exécutée en Allemagne vers ,430, I'éreiidard 

( 8 )  Ver. > 4 * & .  - 8rb). nac., 1st. ~ ~ 5 6  8 ,  foc. 8 7 8 .  

iili - "ru~ll . r ,Bibl .  my., g".Y-,g, iol ioi  < vino. ' uir,i i .  s \cri". > J .  0 5 .  

Vri- i l 4 0  - Hibl. dr ~ i r r d r ,  hl .  iiG. i ~ l i a i  3 3 .  >g.  
.<6<i. - ilrui.ilc.. Biiil. , " Y .  goi,ti, y<,t,i. gocio. i io i i i i i iu i  r.iniplci. 
vers - il>;*.. 9.3". la). 383.  

( 9 ,  O~IS,,,,, \ < " *~ *  ,c>""< *'&,'. 

dc 1;i I'iicelle est de coiileiir blciie e t  i detlx poiiiteu. L'auteur ilc ccttc tapisserie 
ir'avait donc certainement jamais vu  la véritable enseigne de Jeanne d'Arc, qui 
étiiit blÿi~clie, mÿiu il coiinaissüii les dilfFrc~iter formes des étendards iisitCs de son 

temps et, s'il a donné deux pointes celui qu'il a 
mis entre les mains de l'héroïne, c'est qu'il en exis- 
tait de cette sorte. Nous reproduisons l'aspect de 

dimensions manifestement exagérées de sa partie 

à la liampe. 
Cette [orme, très peu modifiée, 

mm.s.. ~- 
i i g  1.- "ilio,, ri'oii.iiiii< 4. ,'.ir,,dird ~.~..diiii. 

naisiaiice en Italie, où elle apparaît dès le quatorzième siècle ('). On la 
lrouve cn France vers ~ q i o ( l i .  

Llri 8econd type d'éteridard i deux pointes nous est fouriii dans le 
dessin à la pliime exécuté le io mai de I'aii 1429 
par le gi-e&rr du pal-leinçnt de Paris, Clément 
de Fauquernberg. Pas plus que l'artiste de la 
tapisserie d'Azeglio, ce personnage n'avait vu 
l'étendard de l'liéroïne, mais lui aussi n'était pas np. ,.- e,,,s,,d 

sans coiiiiaitre la forme des enseignes 
iisirées <le son temps. Celle qu'il a dessinée est donc 
intéressante. O n  la reconstituera, telle qu'elle se pré- 
sente dans la figure ia, sous la plume naïve du  greffier 
bourguignon, eii la taillant sur le patron tracé dans 
la figure i t .  Elle parait petite et mesurer seulement 
un mèrre quatre-vingts de longueur sur trente centi- 

Eg. 5 .  - P Z ~ , O "  dcrete"dz,*d* ,cL,~,c 
dc szinb~aron.. mètres de largeur. A la différence des deux enseignes 

précédentes, ses grands côtés sont symétriques. Elle est i 
comparer sous ce rapport avec l'étendard dont la figure 1 2  reproduit la coupe (41. On 
remarquera l'importance des pointes de ce dernier spécimen qui fut très employé, en 

l i l  >lo icnic .  611. mi. ri inod lciu$ monuni  r i ,  i r l i . . i rr .  



divei-sesgrandeiir~et~>liiso,i iiioii~r rciirlii, pciid:iiit toitilc c , i~rs<i i i  <I~tiiiziëinesiërlei~l. 
Si variées iiiie se préseriiteiit les h l -n ies  et les <linieiisii>iis des éteii<l;irds soiis ic 

règne de Clidries V11, ils se ramènent 
tous aux différents types que nous venons 
de passer en revue. On  doit constater 
qu'ils étaient toujours plus étroits à la 
queue qu'à la tête, les uns s'amenuisant - - 
dès la  les autres ne 

Fmg. 6 . -  Etc,,dzrd dc F ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~  [ , 4 s 8 . , e G n ) ,  
i diminuer de largeur qu'aprës avoir été - . .  
rectailguiaires sur une certaine iongueiir, comme le montrent les ligiireî 1 i et i ?  

Notre étendard de cavalerie, qui consiste en uii carré d'étoffe de soixaiite-qiinti~e 
ceiitimètres de côté et dont la hampe mesure seulement un mètre quatre-,' ,in g ts de 
longueur entre le fer de lance et le sabot, 
n'a de commun que le nom avec I'éteii- 
dni-d d u  quinzième siècle. Emblëme dc 
I'lioiiiirur et dc la patrie, ii est pl:icé a u  
c<eurdesesçadroiis, escortéetjïilousement 

gardé comfne en un 
sanctuaire.Son rôle 
est passif. Tout  au- t ig .  g -  Ei."di,d itdirii !ilro-i<ja;. 

tre était celui dc 
l'ancien étendard . 
qui, en sa qualitt 
d'enseigne person- 8 

Fmg. ' 0 . -  [1&19). '''le du chef, 'ym- 
balisait la tête Fir. i 1.- !'airon dr reiindsrd dc 1i 6siiic ,o. 

tôt. que le 'mur de la bataille (l) .  L'étendard allait de l'avant et tous le suivaient. II 
fallait doncqu'il futvisible de loin. C'est pourquoi sa hampe était haute et sa partie 

' 4 B i b i .  "ai.. Ir. g i l .  6i1. 96. 
14x0. - Ibid., Ir. 1 8 ~ 0 .  hl. 89 "crio. - Bibl. d r  I ' l i s i n a l .  i i g l ,  iI. 854 icrio 

~Iii. - B n r  k l u ,  i i i i l .  \15. l<li, ial. > 1 6  rrrio. 
7 4 b  - %b,. "a,., Fr. $ 5 , .  CO, .  ,. 
3 - Brii .  hlui.. Hari. >ri. 1 1 7 8 ,  ial. 8 6 .  

i160 - nruirllil. Bibl. ,O>. .  9066. (01. 
Ver$ ,460. -&hl. "sr., Fr. 94, CL 6465, m m b ~ c u x  c x ~ m p l c ~ ,  I r .  9 0 4 3 ,  ,O!. 3 2 8  ~ . c z s o .  
1<)0 .  - B r u i c l l i ~ .  Dihi. ru>.. 6. hl. 1 4 8  iciio; 8.  i o l  ,ag .  

"ci-  i l i a  - Ibid.. ilong, lnlios 30, $68 r r n o  - Bibi. n z i .  ri. 3 3 , .  Fol. ,. 
, I I '  - Bibi. ,ir,.. b. .a,, io,. g "rril. 
\7..< S i T i .  - lbid.. fi. "7 ,  .O,, ,. 

14bo. - Ibid.. Ir. 1S.g .  Fol. 1 3  riiso. 
1 9 1  Noiis doniious ru inot lircsilir son inriintic rigi i i6 ia i ion dr n.rrm6r. 

Ilr>rrantc assez voli~miiie~ise. I'our tenir ;tiaCmeiit i8lie 1r;ircille enscigiie, aon porteur 
diit Ctre soli~leineiit iircl>outd aur ser ar$oria. A cet ellct, oii eut recours h des selles 
spé~iales, appelées rcl lo dc Botiriiiro('1, parce que les bannières avaient été longtemps 
seules employées, alors que Ics étendards n'existaient pas encore. 

ci,""'"Y;:h:, - qui distinguaient les sel- r 

lesde bannières des selles pi8. ,,. 
de Les minia- "Lr:-rdis~,,- 

p.,"' I Y p ~ r l c i  

b ig .  i n .  - L*"dlid " poinl.i. tures ne laissent aperce- h i a m c e .  

vair aucune dilTérence de forme entre ces deux genres de sclles. O n  voit cependant 
sur deux des tapisseries dites de Jules César, coiisei-vées au Musée historique de 

Berne. les selles d'un porte-étendard et de deux porteurs de , 
bannières munies chacune d'un chandelier de métal d'envi- ,,s ',': roll vingt-cinq centimètres de longueur, iixé verticalemeiit ....- 
en avant de l'arcade de garrot, le long du bord antérieur 

er droit, et dans lequel s'introduit le pied de la 
sel courte de l'enseigne, ainsi que le fait com- 

figure 13. Les tapisseries de  Jules César datent ~' 

d'environ 1460. Nous n'avons pas rencontré ailleurs . 
ces cylindres lixés aux selles, qui purent néanmoins 
avoir été en usage plus anciennement. Par contre, 
beaucoup de miniatures nous montrent des porte- 

étendards reposani le pied delaIiampesurI'éti-ier 
sans qu'on puisse y distinguer le moindre accessoire 
analogue à la botte de cuir destinée à recevoir le sabot '. 
de la hampe des étendards modernes. Ce dispositif, r j g . , 5  

que les textes lie mentionnent pas avant 1532('), a dîi f":,';:;';;: 
certainement exister aux époques antérieures. 

II y a lieu de remarquer à ce sujer quela bottedes 
lances de nos dragons modernes est aisément visible 
parce qu'elle est artacliée i la branche externe de 
l'étrier. Or  les images du  quinzième siècle nous font 
voir les lances, lorsqu'elles sont teii~ies verricales, repo- 
sant toujours sur le côté interne de l'étrier. ELI admet- 
tant l'existence probable d'une butte maintenant sur 
le même côté le pied de la lance. cette botte émit donc 

~ i s .  LI. - ~ o r u b i n n i r r ~  fixée le long de la branche interne de l'étrier et voili 
[iin 1160). 

pourquoi, se trouvant masquée par le pied du  cava- "p. 16- - " ~ P ~ = , O , ?  

,Yun. h m i p  i Ir 'di. 
lier, elle est invisible sur les ancieiiiies miniatures. Quant à la raison (VM ,<61,. 

qui faisair placer la botte de la lance sur le côté interne de l'étrier, tandis que dans 

! i/ i 1 1 6  - Prost, h u n l .  dri d u  d i  hurb . ,  i. II. r&$B. 
i~i6. - L. de labord.. ,.ri O u i  At Bmrg.. c. 1. 183.  
i411. - Daver d'Ali?, C b i x  dr )Liu Ydiisi rridiuei au isdvc di Cisrhi 17. p. 3gi 

131 < * Cuili. D.liro"gr. rlliii du i o y  pour g ~liliid~li... dr C u i .  g r i l  r n  3 daublri. <ou<" ramm. . , i"~i .~ .~ ,  
i c r v ~ r  2 i.m,ir i. izncc sur rarri=r, 45 S. . [ o r .  dc ?IN.Y h hl. %g, iP. C Z ! ,  G~>ZZ. P. S.,. 
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si ccs nonis ,7/ir,ii,i Afrrrii i  éi:,içiit éct.ita cii  Ii;iut, eii  b;is oit uiir le cbtC, cllc réporid : 
n Sur le côté, cointrie il iiie srinblei'i u. Nous croyons devoir coriclore de cette 
réponse nuancée d'irnpi-écision, que les mors Jliesus Maria pouvaient se trouver 
placés à la fois en haut et sur le côté de l'etendard, ainsi qu'on les verra sur notre 
essai de reconstitution donné plus loin dans la figure 17. 

Ce qu'on appelait rnol~dt anciennement consistait en un globe surrrioiité d'urie 
croisette, symbolisant l'univers. La langue héraldique a conservé ce terme pour le 
même objet qui figiii-e dans mainies armoiries. Comme il servait le plus souvent 
d';iriribiir 311 C~éîteul .  trûllilt~t en in~jeslé sur les nuées du ciel, Jeanne comprend 
par iiio,idr ii I:i Fois Dieu et le globe q u e ,  siir les images, II tient dans sa main gauche. 
La preuve e n  est que, le i o  mars, elle complète ainsi la première description qu'elle 
avait faite douze jours auparavant de son étendard : x Sainte Catherinept sainte 
Marguerite me dirent de prendre l'étendard e t  de le porter hardiment, e t  d'y faire 
mettre eii peinture le Roi du cielin) o. x Il (Dieu) était Iiguré portant le monde », 
ajoutct-elle le 17 marsill. 

L'article 58 de l'acte d'accusatioii débritr ainsi : x LaditeJeanne a fair peindre sur 
son étendard Dieu ienani le monde en  sa main et  ayant deux anges à ses côtés, 
avec ces mots Jcrrii ~ \ f ( i r i r ,  et  avec d'autres dessins. Elle dit qu'elle en a agi aiiisi 
d'après un comrnandeineiit de Dieu qui le lui aurait révélé par I'enrremise des anges 
et des saints. Cet étendard, elle l'a poi-té à Reims, près de l'autel, pendaint le sacre 
de Charles, voulant, par orgueil et vaine gloire, qu'il fut entre tous particulièremeur 
honaréir) B. 

11 est donc absoliirnenr certain que l'étendard de lu Pucelle était de toile blanche, 
Heurdeiisé d'or et frangé de soie, que la devise qui s'y trouvait peinte figurait Dieu 
porranr le monde, assis entre deux anges el que les mots Jliesus Maria étaient iriscnts, 
sans doute en lettres d'or, sur le côté du groupe formé par Dieu et les deux 
anges. 

Didron, dans son I ~ o > i q i u p h i t  r/ir!tirnnr, regrette qu'on ne puisse aftirmer que ce 
Dieu ainsi représenté était le Père plutôt que le Fils. x Oii doit cependant, dit-il, 
malgré la grande doiiceiir du  caractère de Jeanne d'Arc, croire que c'était le Père, 
parce que le l'ère porre le globe bien plus souvent que le Fils et parce qu'il est surtout 
le Dieu des armées et des combats(') u. Mantellier et Vallet de Viriville ont parragé 
cette opinion. D'autres auteurs sont d'un avis contraire, auquel nous croyons 
devoir nous ranger à cause des excellentes raisons données par le docteur Gar- 
sannin et Mgr Touciietbi en faveur de la représentation de NotreSeigneur Jésus- 
Clirisr en Roi du  ciel sur l'étendard de la sainte guerrière. 

Un  précieux fragment de la minute primitive du  procès de condamnation, telle 

( z ;  J. Fibre, Piairi dr ral>,!niildii. ,,. SJ.  I.'iui~iir iiriliiii itiiiiiiipicmcni uiii2~18ii>n par Ir#>iiiril. haun naus roiniiirs priivi, 

* C  ,<,,\p,Acc. b" >,.,s ,,,"d",,4. 

1') I d . ,  i i id . .  p. 1 1 , .  

(3) J. Fa"" P ~ r o ~ i ~  d i  <ondoi,,niiiion, p 783. 

(4)  Id.. ibii., p. iio. 

(5) "'drum. iioxoara)iu iiliiltn,,w. pp. zli. 1 1 8 .  

16) E,,.; il ,( <,,,,, i,tYlil. AC fiil,,da,i 2. ?ll.,,i P C ~ ,  nqpall Y,~, ,~Z~ i. S Y L Y ~ ~  lrlii~i~sltll b par AC. i~ i o < z z ~ ~  

Cl"'""il. p. .o. ,ioir (.,. 

i~,~'cllc iiviiii 616 écrite cri li.;!iii.aii Ip;tr Iç greflicr Miiriçli<in eii ,491, iiaiis ii d l 6  conxrrv6 
diiiis un manu~crir ayant appr renu  2%" bibliophile Claude d'Urfé et actuellement 
à la Uibliothèque nationale('). Or, en comparant ce texte franpis avec la traduction 
latine qui en fut faite ultérieurement, on lit dans les reponses de Jeanne, écrites 
tclles qu'ellcs les p~.onotiya a Nostre Scigncitr B tontes les fois qtic Ic texte Iatiii 
porte a »eus Y. 

On remarquera en outre certain passage de la lettre que Jeanne fit écrire au 
duc de Bedlord le 29 mars ,429 : R Et n'aie2 point en vostre oppinion que vous ne 
tendrez mie le royaume de France (de) Dieii, le Roy du ciel, lilz (de) sainte Marie; 
ai112 Ic tendra le roy Charles, vrai Iiéi-itier(') ù. 

Le q juillet suivant, la Pucelle somme les seigneurs et bourgeois de la ville de 
Troyes de se rendre « au gentil roi de France qui sera bientôt à Reims et à Paris, 
qui qui vienne contre, et e n  ses boimes villes du  saint royaume, avec l'aide du 
roi Jhesusl') o. 

Treize jours après, elle prévient le duc  de Bourgogne K que tous ceux qui guer- 
roient audit saint royaume de France, guerroient contre le roi Jhesus, rai du  ciel et 
de tour le monde(<) B. 

Ainsi Jeanne identilie constammeiit la personne qu'elle appelle le Roi d u  ciel 
avec Jésus Clirist. C'est donc bien le Clirist, lits de sainte Marie, qui devait figurer 
surson étendard et l'on doit considérer comme exact le passage suivant de la Chro- 
nique de la Pucelle : x Elle fist faire un estendart blanc, auquel elle fist pourtraire la 
représentation du saint Saulve~ir e t  de deux anges et le fist beiiistre en l'église de 
Saint-Snulveur de Bloisi'i u, de même que celui de la Chronique des Cordeliers : 
c. et leva ung estandart où elle K t  mettre Jhesusi6) a. 

Dans l'ancienne iconographie, le Christ, lorsqu'il trône en majesté, est généra- 
lement représenté la main droite bénissant et le Livre des Evangiles dans la main 
gauche. Sa tête est nue et se détache sur un nimbe crucifère. Dieu le Père, dans la 
mCme attirude, bénit également de  la dextre; il est nimbé comme le Fils, mais sa 
tête est coiffée de la ~ i a r e  à triple couronne et, au lieu du livre des Evangiles, c'est le 
globe du Monde qu'il tient toujours dans sa main gauche. C'était donc exceptian- 
nellement que, sur l'étendard de Jeanne, Jésus Christ se trouvait peint portant le 
Monde. 

Le Journal du ~i igc  rapporte que, le 29 avril ~429, vers les huit heures du  soir, 
la Pucelle entra à Orléans c armée de toutes pièces, montée sur ung cheval blanc; et 
faisoit porter devant elle son estandart qui estoit pareillement blanc, ouquel avait 
deux anges tenans chacun une Reur de lir en leur main(>) D. Ces fleurs de lis aux 
mains des anges sont omises dans les descriptions données par Jeanne er son acte 
d'accusation, mais leur existence, affirmée à la fois par le j'ojuurnal di' ~iige et d'autres 
témoignages contemporains, ne parait pas douteuse. 

( i l  Lai. 8 8 3 8 .  
19) J. '.b... I're~'*,riab,ii<liu". i. 1,. pp. .gi..91 
( $ 1  Id.. 8d. .  p. 296. 
, < ) - I d . ,  Ibid., p. 29,. 
( 5 )  C i r a n i p ~  d r l o  PuiiL. p. 1 8 , .  

(61 ncaui ibloriguc. c. XLX, p. ii. 
I l )  laurna! d x  'kg' d l O r l i ~ ~ i .  p. 76. 
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I,c cliiiiitiiliioir iiliui~~i,iiil, I:lieilii~i-il M'iiiilockc. tit'niiiidi- de I'ciiil~ririii Si);ih- 
~nioiid, s'erpi-iine âiiisi aii ï u j e r  rie I'éteiidarrl ~IçJearine : x Et la L'ucelle pariit avec 
soi, étendard, qui était kit de blanc satin aiiquçl était TigurC Notre Seigireur Bieii 
sCaiit siir I';irc-en-ciel ci inori1r:irit rcs ~il;fies, cl rlc cli;ii(iie chi6 t t i i  ;iiiKe tcii;iiit 
un lisl'l. >> 

A 11"" le <léinil m;iiiiiesieinent ci-roiié conceriiant I'étolfe de I'éteod;ird, leqiiel, 
rV;ipris Ic iCinoigit;li)c dc ]ç;iiiiic elle-in<irie, cui t  de toile I>l;iiiclir et iioii de blaric 
ïa~i i i ,  les lii-écisioiis que ireiiEei-me cetle deriiièi-e deacriptiolr nous paraissent trop 
caractéristiques iioiir avoir eté inventées. Windecke écrivait à Mayence sur 11 foi de 
renseigriemeiits veniis d'out>-e-Rliiii. 11 iie faut pas s'étonner que ses informateurs 
;aient l p t ~  prendre l;i toile de I'étendzird pour di i  satin. Nous fiimes témoin d'une sem- 
blülilc inCi>risc de 1;t part de Ibe;~ncoul, rl'assistano, lors d'une cérémonie dans 
laquelle Iigurait une reconstitution de l'enseigne de l'héroïne. Les couleur-s et la 
dorure prêtaient au  fond blanc de la toile dont elle était confectionnée l'apparence 
de la soie. L'erl-eur de Wiridecke est donc excusable. Elle ii'infil-me d'ailleurs eii rieii 
1';isbei-iiaii qu'il nous donrie de la présence sur I'érendard d'on Clirist assis iiir I'arc- 
eii-ciel et montrant ses plaies. Les anciennes images ne roiit pas sans nous fournir 
q~~e lques  eseinples de ces représentations de Notre-Seigneur, trôriaiit en majesté, 
iiiiiqiieineiii vêtu d'un ample maiiieaii qui laisse voir son divin corps percé de la lance 
de 1.0iigii1, e n  même temps que les plaies sanglarites de ses mains et de ses 

IZiiiuii autre texte rie contredisant, quant à ces détails, celui de Windecke, c'est 

l>i-ol~:ibleiiieti~ de  certc Iàson qlie tigtiinii le Rai du ciel siir le glorieux étendard dc 
iiorie libbrari-ice. 

l.'aurn6iiier de :Jeanne, l ean  L'asquel-el, dépose en ces tel-mes : « I.es apparitions 
lui dii-eiit de pi-eiidre I'éreiidard de son seigiieiir. C'est pourquoi elle se ht fiire uii 
éterid:ii-d oii était i-epréseiitée l'image de notre Sauveur assis en jugement sui- les 
n ~ ~ b e s  do  ciel, et où figurait un ange tenant en ses mains une Heur de lis que le Sau- 
wiir bèni~sai t (~i  2. Les nuées et le geste bénissant du Sauveur sont là de iiouvelles 
et précieuses indications qui s'ajoutent aux précédeiites. Quant au seul ange men- 
rioniié par Jean Pasquerel, il peut s'expliquer. La hampe de l'étendard était tenue 
p'esqiie coiistammerit dans la position verticale. Dès lors la partie flottante pendait 
le  lori^ dit bois, foi-mant des plis qui rie laissaient de sa décoration que des 
i~iginents .  C'est ainsi que le ban religieux n'y putjainais distinguer qu'un seul ange 
i la fois. 

Cette ircrnarqoe doit s'appliquer également au témoignage du comte de Dunois, 
qui. lui, a cri, voir siir l'étendard, non pas un ange, mais Jésus lui-rnèine tenant 
iiire Heur de lis : « Elle portait son étendard qui était blanc et où se trouvait figuré 
Notre-Seigiieiir tenant i la main une fleur de lis(<) P. 

Une autre description de I'étennard de Jeanne d'Arc nous est donnée par les 

( a ;  <;. L . c ~ ~ ~ r ~ - P ~ ~ t t ~ l ~ ~ ,  Lu ~ a ~ ~ ~ u  s ! ~ c , # ~ s ~ u  de r4uhr~ dz p s s t  #.4rz, p. ~ 6 3 .  
' 3  V 3 .  - Bibl .  inr i . .  ,hi. io5.. iol. 9 6 , .  

i 4 i i  - lbid..ir. g. fol. 161. 
i 1 3 i  - Iciro&iad. Molcc dr Ltini i izgc,  u i i  Eyck. Jvgcminr dcriiirr 

i 56. - Ibrrii de .Aralil-D.rn,. i. i l .  O,. s i .  

c Un cstnndart .voir je vueil 
Tout blanc, sans nulle autre couleur 
Où dedana eera ung muleil 
Reluisnt ainsi qu'en chaleur 
Er au milieu en gram honneur 
En lecrre d'or ewript sera 
Ces deux mots de digne ~ i l e u r  
Qui sont cesr : Aur Mari6 
Er audesu8 narüblemenr 
Sera une majesté 
Pourrraire bien er jolyment 
Faicte de grant auciorite 
Aux deux cousrez seront assis 
Deux anges que chascun tiendra 
En la main une fleur de lir 
L'autre le souleil roustiendratti. ii 

Ici appardit un soleil portant les mou  Ave Mana que les documents contempo- 
rains de Jeanne d'Arc ne mentionnent en aucune façon. On doit donc s'abstenir 
d'en faire Atat dans une reconstitution scrupuleuse. II ne faut pas oublier d'ailleurs 
que le hfirlirc du liège, qui fait de Jeanne la fille d'un gentilhomme, est postérieur 
d'une quarantaine d'années au bûcher de Rouen. Lorsque ce ini i l irr  fut compost, la 
plupart de ceux qui, dans leur jeunesse, avaient pu voir de près I'etendard de la 
Pucelle, avaient disparu et le peu qu'il en restait avaient depuis longtemps oublié, 
si toutefois ils les avaient jamais remarqués, les détails de la décararion de certe 
enseigne, brûlée sans doute comme engin diabolique par les Bourguignons, sirôt la 
prise de la sorcière. 

Quand, au matin du 17 mars ,431, les juges de Jeanne lui demandèrent pour- 
quoi elle n'avait pas fait peindre sur son étendard la clarté qui venait à elle chaque 
fois qu'elle était visitée par ses Saintes, elle répondit que cela ne lui avait pas été 
commandé (.). Ne voit-an pas que si le soleil rayonnant, signalé par le Mirlire du iiègc, 
avait rèellemeiir existe sur l'enseigne de l'héroïne, cette question n'aurait pu lui être 
posée et n'est-ce pas là une preuve indiscutable de I'absence de tout soleil sur cet 
étendard? 

Le passage de l'interrogatoire de Jeanne que nous venons de citer ne réfute pas 
seulement la thèse du soleil, chère au Père de Barenton ($1, elle ruine également celle 
de la gloire lumineuse sur laquelle M. Eudes el d'autres artistes ont cru bon de 
détacher la figure de Notre-Seigneur dans leurs reconstitutions. 

Dans les vers du  hJiiUrr du riigc rapportés plus haut, il est parlé de deux anges qui 
seront peino sur l'enseigne de la Pucelle, et il est dit que ces deux anges ieront oiiii. 

M. Eudes et le P. de Barenton ont donne improprement à ce dernier terme son sens 

1,) DI",<,< du ,iip d'0ririu. p. < I  ,. 
19) J. Fabrr. R l c r  il rali--li l i#m, p. i B i .  - P. Cluoipion, Redr U mi inWh Y Pau d'i i i ,  t. ,.p. L~~ ,i. II, p. io4. 
( 3 ,  +4""'Z'",, Jr4"';''~iw. ?p. 1s. s5, 88. 
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cotiici~iiiuiiiii, rie I'étritrl;ird, écrii 4:iiix rrr Cioii,ii<,iiri 1'1, !i propos de I'ii~riiiii <le 
Jargeau : «la  Pucelle priiit son esrrndarr ouquel estoii empainture Dieu cri sa in~jesté 
et de  I'aiiirc CO SI^..... çt ting escii de Fidiicc iciiii Iinr ii ;ttiges u .  1.a iilir:ise csi 
niallieureit~ernenl troriq~içe eit sou niilieu. I I  ~l'eri cul lia3 rriuiris ceri;iiii que 114ciiyci. 
du gmlil dur a vu  au  revers de l'étciidard u n  écu d'arlir supporté par deux :iiiges. 

Nous nous refusons à croire cependant à la présence des armes du roi de F r ~ n c e  sui- 
l'étendard du  Rai du ciel. II inoii parait d'ailleiirs que I'assembl;ige su r  le rni.mc 
étendard d e  l'écu de Cliailes VI1 avec iin semis de lierirs de lis d'or en cliismp blanc 
efit été une hérésie héraldique. En tour cas, il cn eiit faii une  enseigne royale. Or  
Jeanne s'est toujours diclarée l'instrument de son seigneur le Roi du ciel et non 
celuide Charles de France, simple lieutenaiit de Dieu sur la tel-re pour le royaome 
des lis. Son ttendard, dans sa lieiisée, esi bien celui du Roi du ciel. « I'iriids l'étcii- 
dard de par le Roi du ciel p lui ont dit ses Voix. Aussi est-il blanc semé de lis d'or, 
le blanc ei l'or étnirt spécialement, comme nous l'avons fait remarquer plus Ii;i~it, les 
couleiii-s de 1:) divinité. La blariclie coloiiibe en cliamp d'azur symbolise la IJucelle 
vei ian~ de par le Rai du ciel au  sccours <le la Fr;ince envaliie. Cet etnbl4rne ne 
constitue pan des armoiries puisque Jeanne déclare iorrnellernerit n'en avoir jamais 
porté('), mais une simple devise destinée à rappeler l'origine céleste de sa inissioil. 
C'est pourquoi il fu t  supporté par deux anges, ainsi que se timuvait l'être l'écu de 
France régulièremenr D'oii l'erreur, croyairî-nous, de Perceval de Cngny. 
Apercevaiit sur I'éiendard un écusson d'azur, tenu par deux anges naturellement 
pliis visibles que le sujet qui e n  rneubl;iit le cliainp, l'écuyer du duc d'Alençon ri'y 
aura pas regardé de plus près. Pour lui, un écu d'azur parté par deux anges n c  
pouvait être que l'écu de France. Cerie hypothèse, que nous donnoris sous toutes 
rtserves, expliquerait la coiirradicrioii apparente des deux textes précédents. 

La figure i B  présente le reversde notre étendard rrcoiintitué. 
En faisant abstraction des courbes sinueuses de son tracé, la forme de cette 

enseigne sera uii r ri angle scalène, dont les trais côtés auront respectivement deux 
mètres quatorze, un mètre quatre-vingr-dix-sept et saixanre-deux centimktres de 
longueur. Ces mesures ne comprennent pas la largeur de la frange qui est de deux 
centimètres et demi. 

L'étendard s'attache la hampe par son petit côté de soiraiire-deux centimètres. 
Le long de ce côté règne un goariet ou coulisse, dans laquelle oii iiitroduit la hampe. 

Dans les drapeaux et etendards modernes, le gousset est muni en haut et eii bas 
de trois ceillers d'argent, destinés au passage de vis à tête ronde en cuivre doré de 
quinze millimètres de longueur, qui hxent le gousset à la hampe. Nous avons cru 
devoir adopter ce genre d'atradie pour notre enseigne, car c'est u n  mode aiialogue, 
sinon identique, qui semble avoir été le plus usitC du  temps de Charles '$11. 

Les hampes des tiendards posséd:iieirt toujours iiii fer de lance, dont les Iiampes 
des bannières furent souvent pi-ivées. Cet appendice, d'importance variable, attei- 
p a i t  pariois d'assez grandes dimensions. Les elendards des chevaliers du Christ, 

1.) P. ,se, 

,,, J. rd,,., Pn,, ,di ra",,,,ii,i,",in, ,,. ,,, -P. Llili""i",,. ,,,"',, ir '""i.,.""li* ,Ji ,,.ili i'l,', 1. i l ,  y .  i< 
( 3  V 5 .  B r i c .  \ tur . .  h d d .  lli. ii8lo. lot.  $ 8 8  ici.". 

,,,o. - Uibl  iir lAnrni, , , lYo, fol. ,, rrrro. 
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claiia le rruiblr dc Süint.llavon('1, sani aurrnorit6s de fer de lances dont la longueur 
ne parait pas mesurer moins de trente ceiitimèires. Pensant qu'on avaii dû alleger 
; i i i t ; i i i t  rl~ie poss"il>lc ccltii dc 1;i \'ticçlle, iioiis avons j u ~ t  h ]>ro]>oa de BOlnlnCr I;i 

iccoririiiu~ioii q i i e  i io i i~  en avoiis ientPc d'uri fer 
riclancesaillant du gousseldedix-huitcentimètres / 
seulement. La hampe, fer compris, a une lon- 
gueur totale de deux mktres soixanie-cinq ('1. 

Aux grarides enseignes des princes et des capitaines 
il était de règle d'adjoindre un petit etendard, appelé 
bcrmoii a u  banon('). Cette enseirne. dont le rôle semble - .  
s'être rapproché beaucoup de celui du  fanion de nos 
généraux, accompagiiair partout le chef, marquant ainsi 
sa place dans la bataille. Un  manuscrit du  quinzikme 

va, afin que chacun connoisse ou le Roy est B. 

1 siècle, publié par le P. Daniel(*), nous apprend qu'à la F;K. fisz:dc ,ccons, j,u,ja,, 

guerre, le premier varlet tranchant se tenait immédia- de rc=ndird dr  J-an' <A= [Rcrrai. 

tement derrière le roi « portant son panon qui doit aller $9 et là partout où le Roy 

Sainte Catherine et sainte Marguerite avaient bien commande à Jeanne de se 
faire peindre un étendard, mais elles avaient omis de lui parler d'un pennon. Sou- 
cieux du  protocole, les gentilshommes, auxquels Charles VI1 confialesoin d'équiper 
la Pucelle en chef de guerre, prirent à tâche de réparer l'oubli des saintes et la 
dotèrent d'un pennon. C'est pourquoi on lit dans le treizième compte d'Hemont 
Ragiiier, trésorier de France à Tours en 1429 : x A Hauves Poulnoir, paintre 
derneoi-aiit à Tours pour avoir paint et baillé estoffes pour ung grand estendart et 
ung petit pour la Pucelle, 25 livres tournois ('1 i.. Le grand étendard, cité dans ce 
texte, est celui que Jeanne fit confectioniler sur l'ordre de  ses Voix. Le petit n'est 
autre que le pennon commandé par son entourage. On  comprend dès lors que 
I'liéroïne se soit complètement désintéressée d'une enseigne que ses saintes ne lui 
avaient pas suggéré de prendre et qu'elle ait pu déclarer a ses juges, le I O  mars 1431,  
qu'elle n'eut jamais qu'un seul La présence du  pennon de Jeanne n'est 
d'ailleurs signalée dans l'histoire qu'au cérémonial de  i'entrée à Orléans, où il seïiible 
bien, comme on le verra plus loin, qu'il terinina sa courte carrière. 

( ' 1  \ -Oi i  Ir figure i o  du ~ h ~ p i r r .  dr ri\rmiirr. 

[ a '  .,',"<llr,ii..i Il ,""$"LU. di, hlmp.3 d..,i.d..b dc c11.,.ri. nr dip.... p., *ru= n i t r - .  D'.p"i bi inciinnri inirgr'. 
Irr I i rmpi '  di< iir>idrrdr il" y"iniiim. ricil. 6"i."i pl". iongur,. 

(1 c. "<.j.,.d'",. n~'i&,'i~,'",iua.,.."~,,r"~.ii, p. is .  
;,i ii,,i.,,< 8e r. .,r W.,.. i. in, p. , i l .  

( 5 ,  Ciiirbcrai, praci, i. V.  p. i i 8 .  
(6) Cuic!rcra~, fi#<<,, t. 1. p .  > ~ 7 .  





Le S jiiiliei, dev;,iit Troyes, c'cst l'étendard aii poing qu'elle aciivc Ics prép;iratirs 
do  siége de cciic ville et qiirl lr  y eitii-e Ir i z ,  i la ieic du corrège r ~ y u l ! ~ ) .  

Le 17, joui. méniorable du sacre, après avoir peiné à Sainr-Loup, aux Augustins, 
aux  'Tourelles, à Jargeau et dans les plaines de Beauce, l'étendard de la Pucelle est 
enfin à I'honiieurl~). Placé, durant toute la cérénionie, près de l'autel de la cathé- 
drale de Reims!'), ohJeanne l'y tint un moment, il domineles enseignes des princes 
CL dcs seigneurs. L'étendard au  blanc caulon éclipse les brosses des Boussac, le lion 
des Culant, les fermaux des Malet, la croix noire des sires de Rais, I'écartelure 
l>ri~lcière d'Albi-etIr), les enseignes fleurdelis6es d'Orléans, d'Anjou, d'Alençon et de 
Kourboii, ne le cédant pas même à l'étendard et aux deux grandes bannières de 
France. Le cliant des orgues, l 'édat des fanfares, l'ébrouement des palefrois des 
chevaliers de la Sainte Ampoule martelant de leurs pieds les dalles de la basilique. 
Ic maJestueux spectacle du  roi, entouré de ses pairs, les uns en  habiis royaux, les 
autres mitrés et vêtus d'or, acclamé des Noël de la multitude, dans le chatoiement 
des v&riières qu'avivent les rayons d'un soleil de juillet, tout cela ne distrait pas le 
regardde la blanche enseignedeJeannequbon aperçoit A travers la fumée de l'encens, 
à la lueur des cierges de 

: m . )  iiibir. Pior<i ,Ir izhob:iiialiol. i. 1, nrporition du prcsidriir Simon Chrdrr, p. i & S .  
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,,,,, ~"~,,,,,,...,,,".,;, 
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SCIOII 1':!11ticl~w cutt lurr~e,  le rui, une foi* w c r é ,  qttiit8 l<cirnn le 10 juillci pour 
:iller ioucher les écrouelles i Saiiir-Marcoul de Corbeiiy. O'nprès la Clt70nigiir dei  
Curdrlirri, i l  était, ce jour-là, précédé de Seanne à cheval, « toute armée de plain 
1iarii;is à escaridart desployé 1') B. 

Le t5 aolit, à Montépillois, on vit eticore la Piicelle tenant son enseigne galoper 
c i l  télc de S:I compagnie vers les retraiicliement~ des Anglais('). 

Eiifiii Perceval de Cagny nous apprend que, devant Palis, le 8 scptembie, 
Içaniie, le maréclial de Rais et le sire de Gaucourr « alererit donner I'aîsault i la 
p011e de Sainr-Honoré. LÏ Pucelle priiit son estendart en sa main e t  avecques les 
pj.emiçrç entra es fosrer endroit le marché aux pourcea~iIx(j1 B. n Qwaiit ce vint le 
jour de l'assault, dit de son côté Le Fèvre de Saint-Remy, la Piicelle armée et habillée 
ii tout soi1 estandart, fut des premiers assaillaiis, er alla si près qu'elle fut navrée 
du traict(4) B .  

Le 23 mai de l'année suivante, sur les quatre heurer du  soir, Jeanne sorrit de 
Campié~ne .  Selan le même auteur, elle éiait moiitée « sur ~ i i i  très beau coursier, 
très bieii armée de plain h;iriiois et par-dessus une riche heucque de drap d'or "cl-. 

nieil; et, aprés elle, soli estandart, et tous les gens de guerre estaiis en  la ville de 
CornI>eigiieli) a.  George Chastellain raconte la rnêtne scène de  cette façon : 
,< Si monta i ceval, armée comme serait ung homme et parée sur son harnois 
d'une Iiuqiie de rice drap d'or vermeil. Chevauçoit ung  coursier lyartlh), moult 
bel et moult lier, et se coiirenoit en son hariias ec en ses müniiieres, comme eust 
fait 1111 capitaine merieur d'ung gralit ost; et eii cet estat, à tout son estandari 
Iiault eslevé et voliraut eii l'air du vent,  et bieir iiccompaignée de nobles Iiommcs 
beaucop, entour quatre lieures api-ès midy,saillit del>ors la ville qui tout le jour avoit 
csré fermée, pour faire ceste eiirrepriiise, par iine vigille de 1'Asceiision. Et amena 
avçuques elle tout ce qui pooit porter bartonsl~l, à pié et à ceval, nombre de 
Vc armez!8) ». 

0 i i  sait comment se termina cerre néfaste journée. Capturé avec I'héroi8e, I'éteii- 
dard f u t  sans douie brûlé par les Bourguignons et ses cendres jetées au vent pour lu 
i u r c c i i a  gui  en Jurw,ilp>i eniuiuir@l. Ainsi dut finir la glorieuse eiiseigne. 

En parcourant tani les chroniques et documents contemporains que les procès de 
condamnatioii et de réhabilitation, ori remarquera qu'a partir du mai iqag, I'éien- 
'lard de Jeanne d'Arc se trouve mentionne quaranre-deux fois, and i s  que nulle part 
il n'est du peniion. N'est-ce pas l i  uiie forte présoinptioii en faveur de 
notre hypothése de l'abandon de cette enseigiie à la suite de la detérioration qu'elle 
subir le soir de l'entrée à Orléans, où elle écaii portée devant le Pucelle à côté de 
l'étendard ? 



Coiniiie Icr ;tiitrer ciisci~iica, les Iicniioiir se <liatiiiRii;tic!ii ci! Iprnnoiis <le nnrliitr 
er  priiiioiir de bolihir oii rle balcric('). Crliii dc Jeiiiiiie, ayaitt Clé, ainsi cliie I'dieii- 
dard, décoré par un peintre, ne pouvait être qu'un peniion de bature. 

Indépendamment de l'étendard et du  pennon confectionnés à Tours et ensuite 
transportés à Blois, la Pucelle, arrivée dans cette dernière ville, avait chargé le frère 
Jean Pasquerel, son aumônier, de îaire faire une bannière autour de laquelle se 
rasseinbleraieiit les prêtres et d'y faire peindre l'image de Notre Seigneur crucihé. 
n Ceux-ci L - C U ~ ~ S  cl~anlaient des antiennes et des hymnes en I'hoiineur de la bienheu- 
reuse h2;iiie. ,Je;iliiie ét;iit ;avec eux. Mais elle iie voulait p:is perriicrrre qi i 'auc i ln  des 
Iiomiues d'ai-mes y frit adinis qu'il ii'eiit coiii'essé ce jour-lb, et elle les avisait ious 
de se confesser pour venir a la réiiiiion, vu que tous les prêtres qui en étaient se 
tenaient prêts à entendre tout pénitent de bonne volonté!') D. 

« Le jour où on quitta Blois pour aller à Orléans, Jeanne fit rassembler tous les 
prêtres. La bannière en tête, ils ouvrirent la marche. Les hommes d'armes suivaient. 
Le cortège sortit de  la ville par le côté de la Sologne, en chantant Vc7zi creator ~piïilui 
e l  plusieurs autres antiei~neç!~) ». 

Arrivée en rue d'Orléans, Jeanne, avec le convoi de vivres et une partie de 
l'armée, traversa la Loire en compagnie de ses deux frères, du Bâtard, du maréchal 
de Boussac et du capitaine La Hire. Frère Pasquerel et les prêtres reprirent le che- 
min de Blois portant la baniiière(0. 

« Peii de jours après, rapporte Jean Pasquerel, à la suite d'une quantité d'hommes 
d'armes, je vins a Orléans par la Beauce avec la bannière et les prêtres, saris aucun 
empêchement. Ayant su iiorre arrivée Jeanne se rendit au  devant nous; et nous 
eiirr2rnes ~ o u î  ensemble dans la ville. C'était la chose merveilleuse. Lei Anglais 
étaient en  gi-aiide puissance et en grande multitude, excellemment armés cr  prêts au 
combat; er ils s'apercevaient bien que les gens du roi faisaient maigre figure vis-b-vis 
d'eux. Ils nous voyaient; ils entendaient chanter nos prêtres au milieu desquels 
j'étaiç, portant la bannière. Eh bien, ils restèrent tous impassibles; et ni prêtres, ni 
hommes d'armes n'eureni à subir aucune attaque(') u. 

Les bannières avaient la forme d 'un  rectangle se rapprochant plus ou moins du 
c;irré. Elles se distiiiguaierit en  bannières féodales e t  bannières religieuses. Les prr- 
inièi-es, diployirs dans Ics combats et les cérémonies solennelles, arborées aussi 
dans les tournois, se trouvaient toujours armotiées; les secondes, décorées de sujets 
religieux, étaient portées dans les processions. 

La bannière féodale se clouait à la hampe par un de ses grands côtés; cc qui la 
rendait plus haute que large. Exceprionnellemei~t toutefois quelques images nous 
inontrei~t des bannières fixées par leurs petits côtési61 et par coiiséqueiir plus larges 
que hautes. Assez rares étaielitles bannières prisentant la forme d'un carré parfait(,). 

I l ;  , S 3 8 .  - Pruii, inurnt. if1 d u 1  dr Bauif.. i. 1i.n' l l l i .  
> i S g  - I d .  »id.. "l l q < .  

1 % )  ,. rab,<, ?,a'c'd< ,zL~Aa;~a~;~", c. r ,  pp. " " O ~ + , .  

( 3 )  ld. ,  nid.. O " , .  

(b) Id . .  idld. 
( 5 ,  Id., Tb,*. ,  p. ,?,. 

6 r 4 0 .  - Bibi. mi.. Ir. ,618 fol. i ~ b .  
4 .  - Toulousc. hrehlrc' du Czpiiole. Bsnnicrc dr il v i i h  de loi i louic.  
i 4 j I  -Mirai,.' d. N.iii.D.nil. t. 1. pl. 4:. 

( 7 )  Yirr  i t i u  - Bibi. n l i . ,  h. 1671. Coli03 i l ,  iio verso, 150, i8g. 189 riilo. 
i 0 i .  - BiuriU=9, Bibl. io).., g o i 8 ~ i g .  loiioi 4 rci#a, 8 verso. 

Les bannières fhodales ne ~embleiit  giière avoir dCpasvC un mètre dans leur plilr 
S ~ ' a ~ t d e  diirict,riori. I$e;iiicouli trieauririerit xoixaiiro crti1iiriAtrc.r sur ciiiquuiiro.i:iiii+ 
ei~virori. Audessous de cinquante centimètres carrés, on les appelait liinriarelle~(~~. 

La bannière, commandée par le frère Pasquerel sur l'ordre deJeanne, était une 
bannière religieuse. 

Uieri que  rectangulaires, comme les bannières féodales, les bailnières religieuses 
e n  différaient cependant par leur made de suspension la hampe et par la dkcoupure 
t ir  lambeaux généralement pratiquée dans leur partie inférieure, ainsi qu'on peut 

le voir siir la figure 20, laquelle reprksenre une  bannière 
f&adale d'eiiviroit iq3ol'), A c B d  d'une bannitrr reli- 
gieuse dessinée d'après une miniature des Heures de 
Milan V). O n  constatera que cette dernière ressemble beau- 
coup aux bannières encore usitées de nos jours dans les 
processiotis, sauf que la traverse A laquelle elle est fixée, au 
lieu d'être suspendue à la hampe par un cordon, s'y trouve 1 clouée à demeure en son milieu. O n  remarquera en outre 

/ qu'elle se termine en quatre lambeaux, comme l'étaient 
1 la plupart des bannières religieuses du  quinzième siècle(rl. 

Trais lambeaux seulement se rencontrenr dans quelques 
unes('). D'autres, par contre, en ont  cinq(6). L'extrémité 
de chaque lambeau était, soit arrondie ( J ) ,  soit coupée 

, , carrément (8) .  II y eut aussi des bannières religieuses 
t C C  1 I V  o .  dépOUrYUeS de ses appendices(r). 

La hampe n'était pas toujours sommée d'une croix; elle se trouvait parfois ter- 
minée par un simple pommeau('"). Souvent,même, le hautde la hampe ne dépassait 
pas la traverse, hampe et traverse formant un tau!"). 

On découvre, dans certaines miniatures, quelques petites bannières, décorées 

(,) . E, ,,iii«rr logru. prtiic iirniiiicitc <umrni <ual drmy rn s i c c i  B. IL6 p r u z l i r l .  f. 1. p. 1191. 

VC,, Z,?O. - &b>. "sL., Cc. % 6 5 > ,  fol. s 7 4  wccso. 

j l j  ilii.itiu. - Hlriri d i  Mihn. foi. ia6.  

i l )  Yc,, - ",bI. S. I i r -r i i i i i l r  L X '  (C.lli,i"n i c  Coili".). pp. i6 .  . C l .  . S I .  

i$iiu. - Biuzrllc9. "ilil. ru)., VDOIi Cul. 7 5 ;  9068, fol. mi? r i r r o .  
Orri # $ 6 0 .  - i l ibl. iiii.. li. % I I .  Col. 39. 
,,';. - Brui c,,.,. Bibi ,a>., 9.43, i.Li"i i l >  iri,o. lu6 rriru. 

1 , )  ver, , , ,a. - B,b>. ".r., Cr. . $ > O ,  <O>. >O, .  

,lon. - Laiidrcri Sir Joli" Sainri Musrum. 6. folios i 3 6  rcno. s l i .  

(6) , ,Go .  - Druzcllci. UiLi. ru>.. 9066.  fol. i i ; p o 6 d .  Col. t e l  *.rio. 
~ $ 6 5 .  - Biiil. n.,,.. Ir. 7,.  foi. i l*  rriio. 

( , )  vr,, - ,b,d., k. " B i " .  col. i"<. 

i16a .  - I)rureilrr. Bilil. roy., 9063. fol. 1 . 3  rcria. 

( x i  Vers &+&a. - 8i1i1. iizt. ,  8. Frc-rimilr i I b .  pp. 36. i.1. 7 %  

- B ~ ~ ~ . ~ ~ . , ,  tiib\. 9006. ru,. ,$. 

\'ri, ,&Go. - Bibi. mi. Ir. 942,  101. Bg. 
,<ii:. - Brurcllcs. 6ibl. ruy., 924%. lolior i 3 i  uriso. 386 r c r i Q .  

v... ,jo,. - L~,, ,J,~.  rirjuiiii ioiiir, i<uscum. +. roiio% i16 ursw. il,. 

t g )  ,<ii;.  - Iiiu.rili., Hibl.  ru>., Y .,,, $01. i i a .  

YI,. i i iD. - Bibi. na<, rr. *al",  rot. io,. 
,,bu. - ilrurcllu. Biiil. ru>., goii6. Cul. 75.  

) \ .  6 .  - Bibl. "ri .  Ir. 1<,< fol. 39. 
,,lii. - Ibid.. 6. ?i, hl. > i<r<r io .  

,,ii;. - Biuriile. l<iiil. ru)-.. 9345.  fol. 286 verre; 9111. 10). s ia .  
\,c., ,SU,,. - Londsci. Sir Jusin lornr$ Muirum, 4, foliui - 3 6  vrno. 1 3 1 .  



(1,. i i i i , i i l ~  i c l i i < : i i \  ri <-lr>iii:rï .i I:i l i : i i r i l>c i i i i  Iriii gz.iiiri <i l ,<: ( ' ! ,  c r i i i i m r  1'él;iicnc Iri 
l>.,i i i l i i. i<.r l<:iiiI.il<.,. 1;r, v , , , c n ~ , , c ,  ,,<,,,, ,,r,,>l,lr,,! . A " , > , ,  ,A<: < < :  <l\,',,,> .,l,l,<:l,,i, <IV., 
b<iii,itriillri (Ir d<<iii/>ii,i pliiciii q i i c  cles b;~iii i i<.i-es <Iç ~ i ioc<:ss io i i .  1.a 1b;iiiiiière q u e  l ea i inç  

I i i  ro i i lc i~ i i i i i i i r i  Ii Rlois ]><>tir scs ~ w t ~ r c u ~ ' t t a i t  i c i - t a i i i e m ç i i i  p : i  de  cerle soi-ic 
ei <Irv;iil sc i : i l ~ p t o c l i e i  I > ç ; i i i i o ~ i l ~  de < c l l e  des l i i i i i c i  il< M!l<iii dcii~t iiotiw Iigiilc ,2o 

;i < l o i i i i i  I:i ~ p l i y i i o n r ~ r n i c .  
A l;i i c < o i i s t i ~ i i t i o i i  l i y ~ i i ~ i l i é i i i l i i e  <le l 'cici,d;ii-d de  le;tiiiic d'Ai-' qi,'oiit i n o i i i r é r  
I ~ ~ X W C Y  ( 7  ce ~ 8 ,  1 1 0 ~ 1 9  , t v o ~ > s  p c ~ > \ i  q t t ' i l  n e  w ~ - ; > i t  s;,ns i ~ ~ t é r ê t  d'ajouter le, 

i r e l ~ r i s e i i t a ~ i o i i s  l,liiï cexn.iiiieï <lc qi~eI<q~ies-i i i ies cicï c i i rc ig i ies  réodales q u i  d i i i e i i r ,  ali 

joiil dii racle ,  e s i o i ~ l e l  Ic g l o i i e i i x  i t c i i r l a r i l  dan \  I;i c; i ih i< l i~a le  de Re ims .  Ainmi~yces 
<l';i i~rnoiiies ioi,i i i ics e t  i o i i v e i i i  i - e i i c a i i ~ i i e s  i i i i  <l'.i i icieiis do~ i i i i ,e i i i i ,  l a  r r l > iodoc t io i i  
q u e  ~ i o i i j  i~lfi-oiis d e  ce î  b a i i i i i i i ~ c s  sei~,i Fos-ciii iciit p l i i r  csactc qiie cel le q i i e  iioiis 

:ivoiis i e i i r i c  dc l a  1M;iiiclic e i ise iz i ic  doiii il tic i i o i i  rsi ircsic ,%ucuiie i rn: ice - 
; i i i t l ienriqi ie. 

Noiiq irei>i~ndi i isoi is donc .  < l : i i i s  1;s I ioi i i -c ? i .  eii liiiiil. i ~ ; i ~ i c l i e .  I 'é te i idard de  

. . 
ce5 ~ ln j i 5  c n w i ~ ~ ~ e ?  l + ~ ~ t ~ ~ . ~ i c n ~  : L ~ I X  S ; L C ~ K S  <le nus rois. 

S<,ii\ I c i  r i i sc ig i i c \  <lc I : i . i i ~<c  i c  ~ t o i i v e i i ~  ~ . i i i ~ i : c -  Ics rqii:rii-c l i ; i i i i i i< . ics  <les <l iev; i -  
l i c i~s  <le 1.i S. i i i i ie  .Aii,poi>le : l i ios \e ,  C:iil;iiit, R . i i <  c i  h-1;ilvt. 

I ' i i i s  I:i b: i i i i i ièrc d i i  I>:ii;ii<l d'ni- léais ,  suivies de celles dcs di ics d ' A n j o i i ,  d ' A l r i i -  
ioii c l  rlri ci i i r i ie d c  C l c i m o n t .  

Eiisiiiie les banriièi-es d c  VeiidBine, d ' A l b r c t .  d c  >loi i imoi-ei icy-Lai-al  e l  d e  Ma i l l é .  
Enfiii celles de Bue i l ,  l a  '1'1-irnoille, Roc l i e r l i a i i a i - t  e t  Gaoroai-t ('1. 

Eii ~ - c ~ i l - < I  de roi i res < C S  1i;iiiiiii.r~~ iir i igi i i -c < l i i ' i i~ i  seul i t c i i < i ; i i < l ,  l 'é ie i idard <ic 
I ' i . , i i i c .  ( : ' c i ,  <l"'<." '.II<.,. I ' > ' \ I ~ \ , ~  <CM'.  ""<.igii<: <:,.,il < l i l> l<>y ic .  ,<,il?. Ivr ;,,,il<.\ 

i l  SC ircli l iaieiii, cai- ces der i i i c r s  dev;iicii i i - é v e r r i ~ i c  i I' i i e i>da ix i  dii pi - i i i ie  
« c o m i i i e  f o i i i  les pet iz  ba i tea i i s  eii l a  mer dei-arii iiiie cal- incque o u  une gra i i de  
ne i l r i .  a -\ l a  so le i i i i i ie  d o  sacre de  Clii i i-les V I I ,  il y e u t  i c e t l e  règ le  iine g laneuse  
excei>tioii çt  l a  l> i~ései i ie  du g i a i i d  é tc i idarr l  de  I:i:iiice i i 'e rnpéc l ia  pas I ' é ie i i da rd  d e  
I;i Pi icel le d ' y  f igurer .  

A I ' e i i co i i i i ç  des i i ç i i d a r d s  se i c p l i i i i c i i i  t o i i  :i I'apl,;ii-iiioii <le I 'é iendard d i i  

Ix i i ice.  les b a i i i r i i i ~ e î  i rcs ta ic i r~  dil>loyees, cli;iqiie baiiriei-et a i -bo ra r i i  l a  baiiiiièi~c de  
ses i i r r ne i  ~poiii- i n o n i r e i  qii'il se i va i t  eii persor i i ie  ('1. 

II esi d o n c  p i - o b ~ ~ b l c  q u e ,  lo rsq i ie  l a  h la i i c l i c  eriseigire de Jeaiiiie clief de  çueime 

;ipl>~~~aiss;iit dans les i>i t ;~i l lcs, les Ciebidaids d e i  autrcs  ia1,iraiiiçs étaient  repl iés ç r  
que, seills leiii-s b a i i i i i 5 i ~ e ï  e t  l e i  sirnl~lcs pçiiiioiis cor i t i r iua ie i i t  i Horrer i l a  suite de 
1'erend;ird dii Roi du ciel. 



rig. O,. - ,emnr #*CC p~i,*"< 80" ivn*rr* (~,,li dr r.'.",",*<ie",. 

Nous terminons ce chapitre par une représentation de la Pucelle à cheval, en 
harnais blanc, et  tenant en main l'étendard que nous lui avons reconstitué dans les 
figures i l  et 18 (fig. 2 2 ) .  On a vu précédemment que la botte, ou chandelier de 
cuir, dans lequel s'introduisait le talon des lances et des hampes d'enseignes pour 
permettre a u x  cavaliers de maintenir aisément ces lances et ces hampes dans la 
positioii vei-ticale aux vives allures, s'attachait, soit à la branche interne de l'étrier 
di-oit, soit à une courte courroie qui suspendait ce chandelier au-dessous du quartier 

di-oit d e  la selle, eii arriere de lajarnbe de I'l~ornrned'armes, quelqura ceiitiinètrcr 
au-dessus du col de l'éperon. Or, il resulte de nos experiences que cette dernière 
disposition était de beaucoup la plus pratique et probablement la plus uritee pour 
les enseignes de grandes dimensions, telles que les bannières e t  les dtetidards. Lai 

botte, atrachee à I'btrier, ne devait être employ4e, croyons-nous, que pour les lances 
dépourvues d'appendices flottants ou du moins seulement munies de pennons ou de 
panonceaux. C'est donc, pendu en arrière de la jambe droite que nous avons placb 
le chandelier supportant I'btendard de notre Jeanne d'Arc (hg. 22). Dans la bouclie 
de sari clieval, on reconnaîtra le mors de la collection Pauilhac. O n  remarquera eii 
outre que la braconnière de notre armure circonscrit les cornes du troussequin de 
façon à les cacher complètement. 11 en était ainsi avec la plupart des braconnièreç 
du temps de la Pucelle ('1, qui n'auraient pu, en raison de leur longueur, se caser 
dans les cornes d'un troussequiii place A trente centimktres au plus de la ventrière. 
Pour avoir voulu introduire la longue braconnière de sa Jeanne d'Arc à l'intérieur 
d'un troussequin à cornes, Paul Dubois a éte obligé de donner au siège de sa selle 
iine dimension exagérée qu'on ne trouve pas dans les selles qui nous sonr restées du 
quiiirième siècle. 



HABITS DE CHEVALIER 

Xénopliori rapporte que, chez les Athéniens, on ne distinguait point iin citoyen 
d'un esclave liai l'habillement ('1. Cette observation du guerrier philosoplie n'a 
~ricii qui doive surpreiidre quand nous constatons de nos jours qu'il n'existe bien 
soiii-exit :IIICIIIIC diilëreiice eiilre 1 ; ~  mire de l'ouvrier endimanché et la teiiiie coiirailte 
du bo~irgeois. Oii sait d'ailleurs que, du temps de Louis XV, la plupart des artisans 
s'liabillaieiitporir Joirc la iiiaiicziri, larsqu'ils ne rravaillaient pas, et qu'on rencontrait 
dans les rues des petits-maîtres bien vètus, bien coiffés, bien chaursés, l'épée au ceté, 
qui n'étaient aiitres que des perruquiers, des imprimeurs, des tailletirs et  des cour- 
~ a u d r  de boutiques("). A toutes les é1,oques eii e & ~ ,  il y eut, dans les pays policés, 
une p~-opension des petites gens à se donner l'apparence de personnes d'un rang plus 
élevé. Cette tendance n'épargna pas le quinzième siècle et l'habit qu'y revêtait 
l'homme do  commun, aux jours de fêtes, iie se distinguait guère de celui du seigneur 
que l'étoffe pliis ordinaire dont il était caiifectionné. Lu soie, le satin, le velours, 
les draps d'or et d'argent étaient réservés à la noblesse, qui en outre partageait avec 
la bourgeoisie l'usage des fins draps de laine de Flandre et d'Angleterre. Le peuple 
se coiitei~tait de iissus moins dispendieux. 

Nous avons montré Jeanne d'Arc bien simplement mise alors qu'elle artendait 
de Charles VI1 qu'il acceptât de la reconnaître comme envoyée du  Rai  du  ciel et de 
lui  ionlier le soin de sauver sail liél-itage. Elle va maintenant nous apparaitre revêtue 
des robes de prix d'un chevalier. 

Le plus ancien tesce se rapportant aux costumes dont l'héroïne eut l'occasion de 
se parer pendant les iii~erruptions de son existence de guerrière, consiste dans la 
noie suivante, extraite d'un mandement de  paiement de dépenses de la commune 
d'orléaiis, en date du 16 juin iqzg : 4 A Jaqriet Compaing, pour demie aulne de 
deus veis acliattér poli)- faire les ortics der robes à la Pucelle, XXXVJ S .  p. ('1 B. 

Cc fut cei-miiiernenr loi-s du court séjour qu'elle hr à Orléans, du douze au qua- 
rorze juin, après la prise de Jargeau et avant l'attaque de Beaugency, que les magis- 
trats de la ville graiifièreiic Jeanne de ces robes semées des feuilles d'orties de la 
devise ducale. Les orties avaient figuré, dès 1400, au temps du  duc Louis, sur des 
vêtemeir~s de ce prince et de son entourage(<). En 1402, on le vit habillé d'une 
lioiippelari<ie de sariii noir agrémentée de feuilles d'orties et aiitres découpures(i). 

( 1 1  DC nq. .izn,.., p. 691. .,y R O I I ~ ~ ,  iui. i. 111, p .  IV. 

1 2 ;  ,Pa", ,ZC,  ">s ,  ,Y,,,,,C',,<!#, ,",GZ," tm,,,. ",qt' <t '#,," ,,,c,, pp. 4%. hg". 
( 3 )  jo. ,"O1du ivgidiOrilo.ii. y .  i i g .  
( 4 )  h b , .  ,,a,., fr. t < , 4 7 4 ,  ,,p. 3 < 3 ,  352, 35,. , " u . ,  . c . .  lliiti. 

(Jiitil ziiin plita iiiiil, Iç cltic <:l~arlçn I idi - i i i i i i  'Ir I'erril,lCrnr piiiei-iicl. I!ri t q i J ,  i i r ie  ils 
ses robes s'et, trouvait ariite('1, et il faisait broder la même devise sur qriaraiite er 

uiie autres robes destinées à ses commensarix('1. Ces feiiilles d'orties se ddcoiil>aieiit 
datis dcs tissus d'espèces et de couleurs varibes. II y eii eut de velours blanc et dc 
velours noir('). Des feiiilles de drap d'argent furent cousues sur des Iiuques violettes, 
portées par les Armagiiacs(i). On  tailla les arties de la Pucelle dans d u  drap vert et, 
comme il s'agissait, aiiiri qiie nous I'alloiis voir, d'en décorer iine robe rouge et u i iç  

Iiuque verte, on eur recours à deux nuances diliérentes de vert. 
Une cédule, datée du 30 septembre 1429, porte l'ordonnancement de la somme 

nécessaire à la confection de deux vêtements qui semblent bien devoir être identiliés 
avec les robes sur lesquelles furent assises les orties citées dans le texte pi-écédeiit. 
Elle est aiiisi consuc : x Cliarles, diic d'O,-léans et de Valois, comte de Blois et de 
Beaumont et seigneur de Coucy,~ à nos amer et féaulx les gens de noz comptes, 
salut et dilection. Nous vous mandoiis que la somme de treize escuz d'or vier du 
poiz de soixante et quati-e au marc, qui par nostre am4 et féal trésorier général 
Sacqiies Bouclier a esté paiée et délivrée ou mois de juing derrenier passé à Jeltan 
Luillier, marchant, et lehaii Bourgois, tailleiidier, demourans à Orléans, pour une 
1-obe et une Iiuque que les gens de nostre conjeil 61-ent lors faire et délivrer àJeliairi~e 
la Pucelle eswiit eii noetie dicte ville d'Orléans; ayaiis coiisideiacion aux boiis et 
agreables services que ladicte I'ucelle inoos a faiz à l'encontre der Anglois, ancieirs 
eriiiemis de monseigneur le Roy et de nous : c'est assavoir aoditJehan Luillier, pour 
deux aulnes dc fine Brucelle vcrmeillei'l dont fut f~ ic te  ladicte robe, au  pris de 
quatre escuz d'or I'aulne, huit escitz d'or;  pour la doublure d'icelle, deux escuz d'or; 
et pour une aulne de vert perdu pour faire la dicte huque, deux escuz d'or, et audit 
Jeliaii Bourgois, pour la façon desdictes robe et huque, et pour satin blanc, undal  
et autres étoffes, pour tout, ung escu d'or : vous, icelle somme allouez ès comptes 
de nostre dit trésorier et rabatez de sa recepte, sans aucun contredit ou difficulté, 
par rapportant ces présentes et quictaiice sur ce des dessusdiz tant seulement, non 
obstant ordonnances, reitriiiccions, inaudemens ou deffenses quelzconques à ce 
contraires. Donné audit lieu d'Orléans, le dernier jour de septembre, I'aii de grâce 
mil CCCC viiigt et neuf(">. » 

Nous avons cru devoir reproduire iiitégralement ce texte, qui nous fournit, sur 
deux vêtements que Jeanne d'Arc a ce,-iainement portés, d'intéressantes précisions 
pour n o m  étude. 

On y constate d'abord que deux aunes, c'est-à-dire une pièce de drap de z*376 
de longueur sur i '"485 de largeur(71, suffisait pour confectionner à notre héroïne 
une  irobe arrivani aux genoux, comme étaient les robes courtes des hommes de sari 
temps. Rappelons à ce propos que les juges de Jeanne lui reprochèrent, entre autres 
griefs, d'avoir usé de ces robes masculines s'arrêtant au geiiou ou environ, uiqw ad 

, , ~T .. 
: < I  , 4 1 3 .  - ] ~ u r " . i d ' , , . b O ~ i ~ ~ b l i  di P.,". p. , 4 .  
( 5 )  L Bnir!Jt, (al ias iiruriiL) riiii iiii drap d r  hinr iibriiliir i Uiiixclln (Gay. Ciai,. niritoi.. p. j l i ) .  La ravkvr ircnicilir 

%'<">=.,d>ic Z"<;C",>C,>,C", d" r",,gc "xrappc,6  .,,,i""rch": ,,,,.%,,,an. 
(6)  ~ ! ~ ~ r ~ t ,  l'recli, t. V. pp. >., i1. 
i l ]  Ciuiii d i  d,*p iic trinc mci i i i r i i  i." 788.  Sr , i rg i i i r  c ir i t  *C ciiiq <,"iris d'iuiir, roi, i . , i ,S j .  
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~ < t i , i  ml r i r r i l r i . l L ) .  Coi~i,nisrsii~ d';itiire p:iri lü coiipc iles rol>ca 'Ic I'C~ioi~~ic, coiilic 
reconstituée dans la figure i de noire chapitre de la Rohe, les deiix niines employhes 

pour la robe de 
fine Brucelle ver- 
meille noul <loti- 
neroritla taille de 
notre libératrice. 

La f igure  1 

ci-contre mon-  
tre l'envers de 
deux a u n e s  de 
drap sur lequel 
s o n t  tracés les  
quatre quartiers 
et les deux mail- 
ches de ia robe 
susdite. Ces dif- 
férciites piAces 
s'y trouvent dis- 
p o s é e s  a i n s i  

doivent 
l'être obligatoi- 
rement par rap- 
port au fil de 
I'étolfe et comme 
dut les placer, en 
prenant soin d'é- 
viter toute perte 
inutile d'un tissu 
précieux, le tail- 
leur Jean Bour- 
geois  dans  les 
d e u x  a u n e s  d e  
fine Bruxel les ,  
fournies par le 
drapier Luillier, 
avant d'y mettre 
les ciseaux Pi. On 

.. - . peut constater, 
ris. ,.- coup d'un- rabrdc i(ip dzn. drus anna d'itouc. au moyen de I'é- 

chelle qui accom- 
pagne nori-e Ijgui-e, que les devants <le la robe en question mesurent quatre-vingt- 

ri!&<] <cniinii.irca, <lc I'ciicoliirc 10 laiir Iior.<l i i i l i ! i iei ir. I I  c ~ i  ;aird rlc viiir ~(it'cii tcriiiiil 
complr des cootiii-es, <loiit iioiis croyons devoir évaluer raisoniiablemrnt la largeur i 
u n  centimètre, nos deux aiines de drap ne permettent pas d'augmenter d'une ligne 
Ics dimeiisioiis des six pièces qui s'y trouvent tracées. Sachant d'autre part que les 
rol>es coiiries mnscnliiiçs s'iirrêtaieiit eux geitoiix, oii doit eii coiiclure qti'tinc robe 
à Iiomme, taillée dans deux aunes de rirap, iie convenir une personne 
mesurant quatre-vinsr-cinq centimètres, de la base d u  cou au  niveau des rotilles. 
Or  cette pai-ticularitc nc se rencontre, dans les femmes norinalement coiiformées, 
qiie chez celles d'entre e l l c ~  dont la taille, siipÇi-ieure à un mètre cinquante sept, 
n'excède lias iin m è ~ r e  ciiiqiiiiotc-iieiif. II ci, résulie que leanne d'Arc, bien com- 
passée de membres et forte('), belle er bien forméePi, devait atteindre approxim;i- 
tivemeiit u n  mètre ciiiquaiitc-liuit, piiisqiic la longueur de sa robe de fine Uroxelles 
mesurait quatre-vingt-cinq ccntiinètres. Ce qui suit vz corroborer cette assertion. 
011 av i i ,  dans la première partie de cet ouvrage('l, que tous les corps de robes se 

taillaient silivaiit une coupe sensiblement uniforme et ne différaient entre eux que 
par leui-s eiicolures, alors que les manclie~ présentaient une assez grande variéth. Le 
type dc maiiclie. adopté dans notre figure i ,  est celui que nousavoiisdéjà precoirisc 
~ > o t > r  la robe <le gi-os gris iioir d e  Vaiicoiileurs, rion sei~lernriit liarce qir'il se trouvüit 
plus particulièrement iisiié que toint arili-e à l'époque de leaiine d'Arc, mais encore 
parce qu'il est matériellement impassible de tailler dans deus aunes de drap, pour 
une personne dépassant un mètre cinquante-cinq, une robe comportant I'iin quel- 
conque de la plupart des autres genres de manches dont nous avons donné les 
coupes au  chapitre de la Robe. De minutieuses expériences nous ont  amené en eKer 
aux constatations suivantes. 

Une robe, poïsCdaiit des mariclies a poignets fiancés (ligure ? i  <lu chapili-ç de la 
Robe), taillée dans deux aunes de drap, ne revêtir qu'une personne d 'un  
mètre cinquante-cinq au plus, pour la raison que les manches froncées aux poignets 
exigent plus d'étoffe que celles que nous avons adoptées et mettent dans i'obligation 
de  diminuer d'autant le corps de la robe. Or il nous semble difficile d'admettre que 
leanne d'Arc n'ait pas été d'une stature plus avantageuse. 

Avec der manclies franches aux épaules (Ibid., fig. zq), la taille maxima serait 
encore amoindrie, car ilresterait des deux aunes seulement de quoi couvrir le corps 
d'une femme d'un mètre cinquante. 

Si l'on adoptait les manches froncées a la fois aux épaules et aux poignets (Ibid., 
fig. 23), la taille admissible, de plus en plus réduite, ne dépasserait pas un mètre 
quarante. 

Enfin les grandes manches (Ibid., hg. ig)  ne laisseraient plus, sur les deux 
aunes, que juste assez de drap pour Iiabiller une fillette mesurant un mètre 
trente-trais. 

Ces quatre types de manches doivent donc être bannis de toute reconstitution de 
la robe vermeille d'Orleans. 

II en  sera de même de la petite manche (Ibid., fig. 331, non plus cette fois 



Yi,, .~ 

l J L > L t ~  i~~s i t l l i , , i~ i~e  il'aiiii,igc, iii,iia :i i i i i tao ,Io I,i i i i io id  i lo LI:IIE lL~tti1~1~ie, 1111 ~ i v , ~ w i  
de notre Iiéroiiir. 

Q i ; i i i i  ;iiix iri;iiiclien :i 6p;iiilen îr«ricCcn (le I l ipn a praduirc des s;iiIlio plun oii 
rnoiiis:icccntiiCcn 
(Ibid.. figures z6 
ct 28), i l  serait 
i i i ~ ~ r i i d r i i t  d 'v  
avoirrecours, car 
s i  l ' o n  e n  ren-  
contre quelques 
exemples  vers  
1433, leur exis- 
tence ne paraît 
oas orouvéeanté- -- 1 r i e u r e m e n t  a 

1 I cette date. 
Seul. le type 

i i 
. . 

de mariche repré- 
senté dans la fi- 
gu rc3 i  dumême 
c h a p i t r e  d e  la  
R o b e  p o u r r a i t  
remplacer celui 
que  nous avons 
adopté. Sc trou- 
vant plus étroit 
que ce dernier, il 
semble au pre- 
mierabordquesa 
présence dans les 
d e u x  a u n e s  d e  
drap permettrait 
d'agrandir d'au- 
tant le corps de 
la  r o b e ,  l eque l  
a l o r s  conv ien-  
drait i une per- 
sonne dépassant 
u n  m è t r e  < i n -  
quante-neuf. On  
va voir qu'il n'en 

rig. - variance du aaci pr(i6drni. 
est rien. 

Notre figure 2 donne la disposition, sur deux aunes d'étoffe, des quatre quartiers 
du corps de robe et des deux manches diminuées de largeur. On  y constatera 
que, malgré cette modification des manches, les quartiers du  corps de la robe ne 

l > c ~ ~ ~ e ~ ~ ~  d'i i i icit i iç I I ~ ~ ~ ~ I I L I V  etle iyiiiiidin u, ilii'iln rcsteilt idei,~i<~uca B cou*  J e  la 
ligiire i .  

Noits <levoiis iiiisui kiire rcinarqiicr ~~ii ' t i i ic ei~coliire CclraiicrCc eii poiiiie I n r  
clerri&rc coinirie rclle qiic iious iivona trucCe <Iiiiis 110s deux I I U I I C ~  dc drup (ligiirca i 

et 2 )  est la seule qiii coiivienne i iioti-e reconstitutioii, car l'absence d'Çcliancriire 
I>ofiériei~re ;igr:~n<lirait trop Icr qiiartieru du dos pour qii'obi ~>iiiaae t;iillcr les aix 
piècru de l;i rubr düiis deux üiitier d'htoiir. 

Maintenant si I'oii iiouu ob.jecte que, deux auiics suffisant liabiller une femme 
d'un mètre cinquante-neuf, cet aunage aurait pu, à fortiori, revêtir une personne 
de rnoiiidre stature, iioiis répoiidroiis qu'étant donné le prix élevé de huit écus d'or(,) 
qii'il atteigin;iii pour la robe <Ic la I'iicelle, on diit sotigçr k ne pretidre d'une étolfe 
aussi coiitciisc que juste ce qii'il cil fallait pour confcctioiiner le vêtement. 

Les artistes, quiseraierit tentés de représenter Jeanne d'Arc revêtue dela robédoiit 
l'avaient gratifiée les conseillers du  duc Charles, pourront choisir entre n o s  deux 
ensembles de patrons. Nous persistons toutefois h considérer la figure 1 comme 
donnant le tracé le plus probable des manclres de la robe en question, par la raison 
que l'iconographie coiitemporaine nous fait voir les manches étroites de la figure z 
plutôt employées dans les robes du  peuple que dans celles des chevaliers. 

On  doit conclure de tout ce qui précède que la taille de Jeanne d'Arc était bien 
d'un mètre cinquantesept i u n  mètre ciiiquaiite-neuf envirori. Cette stature, peu 
élevée, n'a rien de désavantageux paur une jeune fille revêtue des habits de son sexe ; 
mais on sait combien le costume d'homme raperisïe les femmes qui jugerit à propos 
de l'adapter et c'est pourquoi I'ltalieii Guasco, quiavait vu  la Pucelle en vêtements 
inasciilins à la cour de Charles VII ,  a pu dire au moii~e de Bergame qu'elle était 
petite, r i a l  6reoi quidtiii i lo luro ('1. 

Toutes les robes deprix se bordaient de fourrure. Certaines robes d'hiver étaient 
fourrées intérieurement. Les fourrures les plus e n  usage avec ces riches vêtements 
paraissent avair été la martre, le castor, le renard, le dos de gris, lalétice, qui était 
blanclie('). Il y avair la martre pour fourrer141 er la inarrre paur border('). La 
robe de fine Bruxelles vermeille donnée à Jeaniie ne pouvait faire exception à ia 
règle. Confectionnée au  mois de juin, c'était sans nul doute une robe bordée, mais 
non doublée, de fourrure. I l  est regrettable que le compte du  pelletier qui fut 
chargé de fournir la bordure de ce vêtement ne nous soit pas parvenu. 11 nous en 
aurait fait connaîti-e la nature. En l'absence de coure indication à ce suiet. les artisrcs 

A .  

auront le clioix entre la martre, le renard, le castor, le gris er la Iétice, bien que cç t re  

dernière fourrure air été plus spécialement employée 'ans les habits féminins. 
Nous avons vu que le drapier d'Orléans avait fourni, indépendammeiit 

des deux aunes de fine Bruxelles, de quoi doubler la robe de Jeanne. Cette 
doublure, du prix de deux écus d'or et dont l'étoffe n'est pas désignée, était 

, , ]  EX> ,,2g, ,>,a,, <CU% c o r  rcpre,c,,,,,*nr c"\.ir"" ples c,< qux,rc cc"= trzmc, de notre  >"am,"s;c ~ 2 " . " c - ~ " e ~ r c .  

(1) C2"i"cr.r. P... f.  IV. p. 5.3. 

,P I  ,411. - L. dr  Lll>ord.. i e i l ) u i f  H."i6., t. 1. m. , S I , < ,  Pr. l l ' . l ' i .  

JI) Lbid.. pi>. l i i .  l i l .  

Ji, Ibid. ,  ,,y. 3 , s .  l i l ,  I i i .  
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s i t n s  douce dc îciid;il('l r > i i  de s;itil\, i l ' i i t~c  ieii,ie ;irrorric ?i I;i cotileiir 'le In r u l > ~ .  
Selori toutes probabilités, c'est sur  cette robe de liiie Bruxelles "cl-tneillr, dorinéc 

a l'likroïiie en juin 1429, ainsi que sur la liuque de zicrl prrdu qui l'accompagnait, 
que furent iniier cl o i r i i u ( ~ ~  les feuilles d'orties meiitionnées dans le mandement de 
p a i e m e n t  d u  
i6  juin de la 1 mhtre 

même anriee, 
cite plus Iiaiit. 
<:es reriilles 
d'orties élaieiit 
de deux verrr 
différents, l'un 
s'harmonisant 
avec la nuance 
rouge de la ro- 
be, l'autreavec 
le rxrt perdu de 
la Iiuque. 

Le chapitre 
descottesd'ar- 
mes nous a fait 
v o i r  e n  q u o i  
cons i s t a i t  ce  
d e r n i e r  vê  te- 
ment, lorsqu'il 
était porté sur 

rig. 1.- coup. d'unr huy". dr  i,vg dl", unr d.roar. 
l'armure131. La 
plupart des huques du costume civil ne différaieiit guère des huques de combat. La 
huque d'armes 
des cavalieim, s m e ~ r r  

t o u j o u r s  feil- 
due pardevant 
aiin de ne pas 
gêiier à cheval, 
s'arrêtait à mi- 

Fi l .  (.- I r i c r  dr  16 1c1ii11.1 d orties dim. dru, douiiiinss divnr. 

cuisses. Celle 
des lioinines à pied atreigiiait pariois les g-eiioux e t  n'avait pas de fente(<). On 

1') s o i e  dr ilBlii. .inployi piin.ip.lrm.i,i ra."",. daublurr. 

( ~ 1  Tdlc *sr  1 '~X~rcss~on  c o m ~ ~ ~ ~ ~ c  d z m  lk9 comrmp8cs d a  mC!l~%xxb c t  *CS brodcl#rs CC, o ~ n ~ ~ ~ c o ~ s  c,, drap  COU^; 
ro,, *pp,i*uz;, <, '0"3*it su, ,CS rab<,. 

(3)  Y".  . ~ Y ~ . , o .  

, < I  Y.,, i , l O .  - ii,,,,. ,>.,.. fi. .GIi. r",,"~ l', 19, .  
iti". - ii.id.. Cr. .ii,i, i"li"i ,,. 
i l r i .  - ibid., CC. i I i i .  ru,. i i 4  

i l l i .  - CsiliZdiil~ & Catognc. S<rphm Laihiiii. Tripiiguc or L'hdoixiioo der hliger. 

rcii-uiive ccu vitriCiCr tic lotigurur d;iita Ics Iiuquca civilca. Qticlqucr-uiir de cc* 

derniers vétemenrs arrivèrent A mijambes('). D'autres en vinrent sous Louis XI  
i descendre jusqu'aux pieds, 
recouvrant des robes loti- 

Le bord des huques, tant 
civiles que militaires, était 

souvent dente16 d e  di- 
verses fiiqoris. 
Beaucoup  d e  
huques se bor- 
daicnt de four- 

a - 
ru,-e. i m a g e s  
et texres nous 
a p p r e n n e , ,  t 

qu'ilenexistait 
d'entièrement 
fourrées. 

La huque donnée à la 
Pucelle en juin ,429 était 
de vert pcrdii. Des comptes 
d ' h a b i l l e m e n t  m e n -  
tionnent cette teinte dès 
1412('l. NOUS nesavons au 

juste ce qui la distinguait 
des autres nuances de vert, 
sinon qu'elle se rangeait 

iig i .  -cati droit a'unc ~ ~ b r  d;ro,d. dr  81 L ~ ~ L L C ~  <orcici. probablement parmi les 
verts foncés. En dehors du 

vert saris qualificatif, qui est le plus iréquemment rencontre dans les textes des qua- 
torzième et quinrieme siècles, on trouve le iirrt gai141 et le vert brunl'l. En ,387, il y 

l i l  \.io i r  io.  - Tfirnit d f i  Or,. iiuuur dr Pamoliilc dini  VHZirre 

("1 Ibid., Fi. ,o. lot,  i66. 

131 > < > a .  - L. d. Libord.. 1i, ho* brrb.. i. 1. u. . "B .  
i < i i  - Arriiirrs du Nard. B. 18+1-2338. p. 8 , .  

( 4 )  , 3 g > .  - ";hl. "z< . ,  CC, ."4,*, p. ,+, 
i < a >  - U r i %  >LU.., di/. Oirl., #ng+, c i g l ,  ~106. 
,r"S. - J. Clurimcr. Orom. dr Uddr VI,. r. ici. pp. ~ 6 4 .  9 6 )  

( 5 )  t l > o .  - ooa.~ a*..,. mru. cpiii dr r r7pi . .  pp. i,i. .sr .  
, s a i .  r d . ,  O Y . , ~ ~ .  ,,,. ' 8 . .  
~101.  - Uibl. iiit.. I r .  i a i l l .  o. ii6. . . . ,  
i l ' ? .  - L i  d r  Liiiurd.. LI, Oui d, Iliirc.. i. I .  n" .~ l io .  m i * ,  . V I ,  .'8-.10. 
1116 i  - id.. liû..ii.% 3.6,  (,,. 429,  15,. 
l * , , .  - Br:,, MU,., "id. Ch<,,., C+,I. 

,491. - ,W.. .>*S. 



;xv:~iu cil te 1m1 clt~rcll'l, lc tzc11 cvoc(*t CI,  C I I  I,IO'J, lc w, l  ~t,iir 1 " ) .  1 ,e vrrl p i ,  6vidt!1n- 
inciit rlaii- et vif, devait se rapproclier dii i ~ c r l  riorel. Le i i i r l  ycrilii, le i i c r l  hr i i i~,  le 
i r r t  mirc et le i icr~l twir étaient de teiiiies pl~is ou  inoiris sombres. 

1 ,,161,.. - -. 
II esr qiieutioii, 

4 d;iris la cCdulr dri 
3oseptembre 1429, 

deils i,êternentu <le 
Ial'iicelie. CesSour- 

$,$. 6 . -  di *i iruiilri i lorr ic i  iiriir "ouii.i,ii. *:i,inr. riitures se rappor- 
ieiit sans doute i la seule doublure de la hiique, piiisqiie I'étoik nécessaire pour 
ùoiiblerla robe avait & r é  prise chez le dnipier. 

0ii peut donc se représenter cette liiiqur de learine l i t c  d'un drap vert foncé, 
seinée de feuilles d'oinies d'un vert pliis clair er doublee de siltiri blanc. le cendal 
n'ayant scwi qu'k t - e ~ ~ h r c c r  l a  ù ~ ~ ~ ~ b l u ~ c  :I l'enclroi~ 
dro e lx~~dcs .  La figi;re 3 olfie les piri-oiir iccoiisii- 
tués du  devant et du dos de la huque,iiiscritsdaiis 
u n e  aune  de drap, car iious savons, par le texte du  
30 septembre(*), que  telle fut la quantité d'étoiie 
employée pour la coiifection de ce vêiement. Avec 
t i i i  aunage ainsi limité, i l  est iinpossibic <Ic doliiiei- 
aux priiis plus de soiraiire-qiiiiire ceiitiiiittiçs de 
longueur, coinme on poiii-ra s'en assurerait rnayeii 
de l'échelle qui figure sur norre dessin. O r  une 
hiique de cette dimension ne conuiei~dra guère 
qu'à une personne dont la stature ne depassera pas 
un mètre cinquante-huit, raille probable de iiorre 
héroïne. Ce sera une Iiuque courte s'arrêtant i dix 
centimètres au-dessus desgenoux. La reconstitution 
que nous efi avons faite (fig. 3)  la montre semée de 
trente-six feuilles d'orties de o m i z z  de longueur 
sur o" 'o6z de largeur. Ces feuilles se décooperaiit 
daris deux douzièmes d'aunes de drap, ainsi que le hg, :.- H U ~ ~ C , &  ,480.  

fait voir la figure 4. 
Pour orner sernbiablemerit la robe vermeille dont nous avons recoiistitué les 

coiipes dans la figure i ,  il ne faudra pas inoiiis de cinquante-sept feiiiiles pour le 
coi-ps et de vingt-six pour les inniiches, ri, tout quatre-vingt trois. La figure 5 
représente le dos, le devaiir et  la rnaiiiiie du côré droit décorés de certe manière. 

1.e découpage dei trois feuilles de la robe iiécessirera quatre 

- 3,g - 

doiizikines ~ ' ~ U I I C ,  comme le prouve la figure 6 .  En ;ajoutaiii ces quatre douzièmes 
il'aunc aux dctix rlu~iriéiiic~ cuigbs puiir Ica oiiica de la Iitiqtte, uii ub~iciii  uii i u ~ i i  
de six douzièmes d'aune, soit iiiie demi-aune. Si l'on sr rappelle que c'estjustenieiit 
cette rnesiire d 'une demi-aunc de drap de deux veris diffgrentr qiii  fur employée dans 
Iri premiers jours du nioiu de juin de l'année iqag poiir faire le, u r l i r i  da rubci à IB 
t'iiic11e, on convietirira d e l a  grande probabilité d'exactitude de nos reconstitutions. 

Comme la robe vermeille, la huque de vert fut certainement bord& de 
1Uiirriii-c. Sa décoratioii eii semis exigeait cet encadremeiit, qui était, iioiis tic saurioiis 
trop le i-Cl>Cter, d'un usage général pour les robes de l'&poque, qu'elles fussciit de 
drap plain ou figuré. 

Eii Iiiver la huque se portait par-dessus la robe, remplissant ainsi l'afice de man- 
i ï : i i i .  0 i i  c i> t i<u i i  qiiç lu ti-ililc Cpiiirrçiir rie drap ct rlc doublure cor~rtiiiitc par Iç 

pourpoiiir, la robe et la hnque superposés, n'eûr pas été de mise dans la belle saisori. 
C'est pourquoi, lorsque le permettait la température, la robe etairabandonnée et l'an 
se coiireiiiait de revêtir directenient la Iiuque sur des pourpoints, appelés aussi 
jaqucs ciu jaq~iettes, qu'on miiiiisîaic parfois de manches se rapprochant comme forme . . .. . . . 
cle cellescles robes. La huq~ie  vei-te et la robe rouge de Jeanne lui ayant été donnees au  
i i iois rlejiiin rurent évidemmeiit destinées à être portées separernent et non l'une sur 
I ' > L , , L ~ C .  

Les <Içiix paiis cie la Ii~ique furent parlois ceints i la taille('). Des images nous 
rnoiitieiir la cciiiiurr maintenant seulemeiit le pan de devnrit, le pan de derrière 
restniii libi-c et volaiitl'l. 

La plupart des Iiuqiiei &taierit bordées de lourrures('1. Quelques-unes fureiit 
dcilteléei de dents iroiides(~1 ou poiiitues151. 

L n  iigiire 7 rçpréseritr trois gentilliommes de ,420, qorteurs de huquesl61. Deux 
de ces \êicmçiits soiir  saris découpures, tandis que le troisième est dente16 de larges 
ileiits arrondies, bordées de létice. On  remarquera que, le long des fentes, les dents 
sont agencées de façon à se superposer les unes sur les autres. Ce groupe iiitéressaiit 
offre en outre un exemple de  la Iiuque ceinte, comme maintes robes de l'époque, 
au-dessous de la raille. 

: i l  ~ i ? o  - Yr, ta i  Ho\pi ic  iiini-hiioliir. Tshlriu rcpr<xnuni h Izmillc Bdir / 6 ~  ;]. 
Vc.8 %a31.  - Bric. b<~ms., Hsrl. >ES. %s;b, Col. 44. 
~161. - Uib l  nzr., I i .  4586. Col. i. 
i l :  \ r i  i111 -Ur i< .  h i i i ~ . ,  Hiil MS. l > i S .  fol. 9). 

i 4 < 0 .  - Bibl  n.i, h. .<<O,, rot. 69 "en". 
ii61. - ibid.. Cr. > B .  hl. i66.  

8 , )  ,-Cr, s 4 , , .  - Hd",<, dr T",i,,, ro,. 5 g  "<,,", 
i i l o .  - Ypiri. Hospicc dr Saiiii~%icolas. Taiilcru . ~ ~ r i w ~ u n i  Ii Camille klh.  
1,:. - niuxclin, Bibl. .O). .. goaa-11. cal. 1 ,<ru. 
Vers 1131. - B r > , .  Vus., Hari .  ><S. 2 ~ 7 8 ,  h. 44.  
,,:, - nri..,,i c3iicfr. jrln van tsci. ponnii r ~ ~ ~ . s ~ i .  
Viii  vieo. - liihl. nrr.. fr. i 6 4 ,  lo l ioi  J vr i io .  i i .  

. 4 < b .  - N~~rembcrg,  b$>xs.  gcrmam., gs8, 10Km 8 vcr$e, 60, gg verso, 

V r : .  , 4 5 0 .  - Ciihrdiai i  dr Colognr, SiZphm Lahoc.. Adararion dri DL8gcr.- BruicLlri,Bibi. roy.. gjii. fol. L i .  
i<<ii. - ~ c , ~ - ~ $ c s .  u,~I. q e r 2 .  foi. n, l  .cmo. 

;<, vcii , 4 , " .  - B.I.1. ..,. ,,. ,.jgi, i.1. .O " .... - rc r<..cc i<, DY', ~ " ~ Y c I  d l  Clin;. dan, ~H.iuioniimorouniriioi 
cl  dc P>,T,~I>LIc dans l'liccyrc. 

Ycrs ~ 4 . 5 .  - Lirii. hl" ' , .  i l s i l .  i l S .  ,891,  Col. i 8 4 .  
, 4 3 3 .  - Lbid.. H a i l  \<S. 3 9 7 8 ,  fol. 2 7 .  

, 4 3 4 ,  - C a t I ~ d r n ! ~  dc tia,>tcs. pocm<! gauch~ dc fa$sdc. 
\ci, ,460. - Briireiicl. Riiil. ro)... 9111. fa>. 199. 
i r i ~ .  - Uii>l. iizi.. i r .  i b .  Fui. 166. 



Nous venons de noos étendre longuement sur la robe vermeille et la liiique de 
vei-t perdu de la Pucelle eu raison des précieux dérails contenus dans les textes qui 
nous en ont révélé l'existence. D r  même, au chapitredes Cottes d'armes, la huque 
de drap d'ar, que quatre témoignages (') nous monuent  revêtant I'hérolne, le 

jour qu'elle fut prise, a retenu notre attention. En 
dehors du  signalement bien défini de ces trois vête- 
ments, l'histoire ne nous fournit plus que des ren- 
seignements imprécis sur la riche élggance des 

costumes de Jeanne, au cours de sa mission 
de chef de guerre. 

Selon la Chronique des Cordeliers, elle 
auiait porté « très nobles habis de draps d'or 
et de soie bien fourrés('). B D'après l'arche- 
vêque de Reims, a Ilieu avait souffert prendre 

lehanne la Pucelle pour ce qu'elle s'étoit 
constititee en orgueil et pour les riches 
habits qu'elleavoii pris(3)». Enfin l'article 

i'. treize de l'acte d'sçcusarioii lui fait gi-icl 
de s'être «maintes fois revêtue d'liabil- 

-- lemeiirs somptueux et pompeux, cil 
parilies de grand prix, en drap d'or, et 
aussi de fourrures(<) s. 

Le portrait du chancelier Rolin, peiiil 
pai- vail Eyck et actuellement conservb au 

hlusée du  Louvre, nous oKi-e un 
remarquable spécimen de ces robes 
deluxe, dontseparaienrleshauts per- 
sonnages en tenue de reliréseiitation, ' i l'époque de notre héroïne. Ainsi 
qu'ont peut le constater sur la fipure 

, 
.- . ., 9, qui reproduit la robe du chance- 
-, 
,' / i lier, la coupe de ce vêiemeilt ne 

semble pas tout d'abord s'éloigner 
de celle des robes communémeiit 

~ > g .  8 .  .- N O ~ , C  d'=pparz, du C I ~ = ~ X ~ C C ~  RO~X,, [VC,, >4h~, représentées dans les images contem- 
poraines. U n  détail cependant, dû à 

la précision pliotogrîpliique du pinceau de van Eyck, nous apprend qu'elle en différait 
par une plus grande ampleur. 

Dans le rype de robe qui fut le plus geiiei-alement usité de iqzo à ,450, lei 
quatre quartiers s'évasaient progressivement de Iiaut en bas; il en est de même pour 
la robe d'apparat de Nicolas Roliii. Mais alors que dans les robes d'usage coorarit, 
l'angle d'évasement était d'environ 55 degrés par rapport au droit-fil du tissu, la 

1,) Arts  dri i i i ia i iun.  L i  I r i r r  id< S i i i i i  l c i i i i .  Crurbir Chai=liiin grillier dr h ~ l ~ ~ r n l i r r  dsr coinpicl dr  ~ , . b ~ ~ c .  
( 1 1  U i b l  i i : i i .  ri. .iiiil, f i i l  . ( 8 6 .  
( 3 ,  q,ii'i,rr.ii, i .  \', p. , f iS .  
iil J. bibi<. Praili << i i i id. i i i i i io". p. p. i 9 u .  r l i .  P .  Cliaiiipioii. h # i r s  de ioniaiilidiandi Jc7..##. <.lii, I. I I ,  k13.,14 
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robe do  chancelier présente u n  biais de 67 degrés. Cetiç mcriire est I>l-i*c sui- le 
tableau, où l'on distingue nettement l'angle que forme la cour i i re latérale des biais 

avec le drait-fil, dont la direction se trouve indiquée par le sci ic  
verrical de l'ornementation de l'étoffe. 

La figure 9 donne les patrons reconstitués d'un devant er d'un 
dos de la i-obe de Nicolas Kolin. Nous préseiitoiis 
le tracé d'uiie manche dans la figure ta. La portion de 
ligne AB est destinée à recouvrir la portion de la 

ligne A'B' pour former le pli qu'on remarque 
sur la ligure 8 ,  prenant naissance, en 13, ; i i t  

sommet de la coutui-r de la manche. L'excès 
d'ampleur de l'entournure doit être 
i-&duit par des plis, de C en D .  

L'étoffe de cette magnifique i-obe 
est du  genre de velours, dit velours 
coupé, tel qu'on le fabriquait à Venise au 

siècle. Ile grandes floraisons 
de velours pourpre, c'est-à-dire irouge 
b ~ - ~ ~ i i ,  tirant soi- le violet, se détachent sui- 
i i i i  fond de satin jaune d'or. L'encolure, 
Ics poignets et le bas du vêtement sonil 
bordés de marti-e. C'était là une robe de 
g r a ~ d  seigneur. Le rang de cllevalier 
auquel le duc Philippe avait promu son 
chancelierluidonnaitle droit de la revêtir. 

11 résulte des textes que nous avons eu 

rig. g .  Parron nu d r  Ii robe p..rid.i,i.. 
déjà i'occasion de citer que Jeanne d'Arc 
fut  narfois aussi somntueusement parée, 

et le drap d'ar vermeil de la huque qu'elle portait sur son armure à sa sortie de 
Compiègne dut se rapprocher sensiblement A r I  

du riche tissu de la robe de Nicolas Rolin. 
Ouire son grand évasement, ce qui dis- 

tingue encore cette dernière des robes cou- 
rantes c'estl'ampleurinusitée desesmanches 
closes, dont la figure I O  montre le déve- 
loppement. 

D'autres robes d'apparat de la rnème 
époque avaient conservé les manches large- 
meiit oiivei-tes et descendant presquejunqu'i 
terre du temps de Charles VI. La figure I 1,  

v,ui représçnte Le duc de Bedford, i genoux 
devant lo~igue robe saint du  Georges prince, iil, eiiiièrement en témoigne. fourrée, La possède c? u n  rii. collet - renversé R L ~ ~ ~  dr ~i qui manchci s'étale sur 



les épaules. Noiis doiiiion <I;iiis 1.i ligi~i-e i? le ~>;iii.on <le I L I  xi.;iii<lc m;incliç ouverte 
C I <  ,c  ,';lc,,,c!,,, 

Cominç a u  lieu1 le coiisiaiei- shir la ligure i i ,  I'oiivrrture de cette inar>cl,e, qui 
dépasse six pieds de toiri-, se trouve fermée en A au 
moyen d'une agrafe ou d'iin point à demeure qiii 

la divise en deux. N'ayant pas rciicoiitré ccttc pai-li- 
ciilarité dans les autres i-e1irésent:itiotis de m;lnclies 
ouvertes que rioiis ont foiiriiies les anciennes images, 
i l  est permis de sopposerqu'ellefiit i-arementemployée 
er qu'en gdriéral i'oiiverrui-e de ces gi-aiides rnanclies 
émit libre et sans entraves dans toute leur longueur. 
Noiis devons faire remarquer en outre que la grande 
manche ouverte, a cause de .;on amplciir, se trouvait 
toyjourî pliis ou  mains retroiissCe siir le poigiicr. 

?'rés en hveur au  commericeinent du siècle, oii il 
s'adapwit aussi bien aux poiirpoiiils qu'aux houppe- 
landes de toutes grandeurs, ce genre de maiiclies fut 
ensuite réservé à la plupart des robes longues de 
cérfmonie('!. 

Des robes moiris liabillées furent parfois munies 
de manches dc semblable coupe, mais alors diminuées 

pic. L i .  - Jein, du' dr Bcdloid. 
c*, <as,","< de c~'~, , ,o"~~(vc. ,  , 4 " 5 ) .  

,Y7 

de longiienr. Ces manclics ouvertes, ;tu lieu d'aller josqii'à terre, descendaient 

I i ;  V i s  h i 2 5  - Ritil. ii.ii., hi. ,158,  i<,iiril n i  bciio. >,. 
i i l o  - tiril. bl i i r . ,  Coiioii \ < S .  Doiiiiliiii ,\. \ \-Il .  lolia5 l?. " 6 ,  
i l 3 5  - iiibl inri.. ri. i 6 g g l .  61. 8 .  

% < < O .  - 33,bI. de r*.<~".8?, sa,", (0,. 9 5  >,<r,o. 
i l 4 5  - L i i i i .  ilu;.. Ro!;,l \$S. > i  E r > .  hi. 3 %erso. 
l < i "  - BiLI. ,>.,i., I r .  3641, ("1. i. - "ibl  di Yi ic i ic ic i i l in ,  I l a .  col. ? m i .  - .4mriiidrii>. M"'c. dr ,Lui. 

ii;i,r,nc d< i .,,ri.nni ilirniini. d u  nsm. 

sçiilement, soit à mi-jambes!'), soit ;lux genoitr 1,). Qrclques-uiirs, encore pliis écour- 
\Cr#, i i ' i ~ ~ ~ r ~ i i i i r i i l i i i i x ~ ~ ~ ~ i ~ r ~ c t ~ l ~ l ,  ii l i i  [ i i$oi i  iIriii~$iblicli~a, i I i ica~111&0d~#. ' I '11111~n 

( étaient de mise avec des robes de dimeiisioiis variées et 
même avec de très courts vêtemeiits(4. Leur ouverture 
se trouvait souvent découpke e n  dents rondes ou carrées 
d c  dilféreiites proportioiis. 

) II est à remarquer qu'à l'époque de Jeaiiiic 
d'Arc, les manches dentelées accompagnent 
généralement des corps de robes, dont le bas 

1 reste uni et sans découpuresi'!, ainsi que le font 
1 voir, en France, la figure i3!6) et, eii Angle- 
! terre, la figure i4i'). Eiisuite la dentelure agré- 

/ 

1 mente à la fois le bas des robes et I'ouvei-- 

/ turc de leurs maiiclies (9, comme ;iii temps de 
Clikirles VI. Une miniature du livre d'lieures 
d'Anne de Kénnrais nous montre exception- x. 
nellement uric robe courte, dCcoupée dans le bas 

ïix. 1,. eillainbeaux feuillus et dont les mailchesouvertes h,3,,c,,c oa%,e,,c dcm,c,,c su,,c 
sont dépourvues de toute dentelure (fig. 15j!9). .A< ,"g,"ix ("c,, , < j 3 ) .  

Ces larnbeaux feuillus, d iü  à la façon d'Allemagiie, parce qu'ils 
I i S  , 3  - Cmr,di mrnrir  

,,,,,,,,. ,, .,,,. I,, ,.,, .,,51. avaient pris naissance autre Khiii('01, commençaient a se répandre eii 

( - 1  Vcrr i .$9>. - U i i i .  hlur.. Add. MS. iSdSo, Col. 9 3 3  urilo. 
i 6 1 i .  - INiuxrilir, »ilil. ro>.. 90~8.19 ,  Io1  I &  %.rio. 
V u i  ? < 1 3 .  - N i i l  hlur.. i l a i l .  XS. l(j8. Ialioi i S  "in., 79, 23. 

, < l i .  - trUiIiI. 4. Dicrdr. M. 66. iulioi ,S.  i11, " ~ 6 ,  zig. 1<8  vciio. rJo r2ria, 387 v ine .  1 9 1 .  

4 3 ,  v r n o .  
. - iiai,,,. rniilxiiii N . ~ W ~ ~ L , .  ,. Y. 6 ,  p. c i .  d ~ ~ ~ i ~ ~  ~ I C  ~ ~ ~ b ~ ~ i  ri ~ C J C S ~ .  dut dr c k r r ~ .  

diiur.,irn,ir iumbrru dr  Louis d. Mi,.. - Am,urd.,ii, d. ,'Et.,. ,igu.in. iIr iiiiii~ii". r1i.iiiinri du nain. 
Ver6 - Br:,. Mu.. Add.hlS.  r88>a,  fol. 800. 

#,j0. - Uibl. n r i . ,  I a r .  818. Col. I I  " ~ " 0 .  

,,ji. - lbid.. Ir. 11II1. col. 7, verso. 
1116. - .\fwiiii dr N~iirD~mzfi. i. 1, pl. (p. 
. < l ,  - Brulillu. Bibi. roy.. g o i l ~ i g .  fa,. .. 

~ + 6 5 .  - %hl. de l%e?~ucs S ~ ~ ~ r - V ~ n a r ,  63, fol. $9. 
( 5 )  Vrrl ~ < . j .  - Ui i i .  Mus.. Add. hli .  iS8io. tvlivl 96, ion.  

~ ~ 3 3 .  - Ibid.. Hiirl. US. ,378. Col. i g .  
~ ~ 9 5 .  - ErBibl. ru)-.. dr  D i n d ~ ,  M. GU. folio> 1 2 ,  " 5 .  i 1 6 .  

( 6 )  Ven id9.$. - Brii. hlur.. Add. hl$. I S J l o ,  61. 9G. 
( r ] Y i n  1111, - liiid.. Hiil. MS. a??& 16. > Y .  
(8)  Y r r l  i131. - EL-UibI roy. de Orcrdc. M. 66 ,  lol. 119. 

i 1 5 0 .  - BiIiI. lai. 3 1 8 ,  61.  3 1  vcno. - Miiiiti. <uiiqrilcr naiio#.!<i, i. Y, pl. 6 .  L i ,  iriiucrur ilAiiioinc 

*C ,,r~b:,"t d< ,cJ,,, *"c de clevc,, - A ~ S ~ C ~ ~ B , " ,  dc r~,~,,  tigu~,,,e dc S : , ~ C , C ~ O ~  C I L C ~ ~ ~ ~ C  d u  ~ S L U .  

(g] ,,c,< ,430 .  - BCb,. ,,3,., ,kt. .sa"G, (01. ,!a. 
( , O )  1 4 l ; -  t i r i c i ,  Blbl. 6.3 Urnrdiitin,, S)i<cui. Lyinin. irivai.. nornlircux e r ï i n y l ~ r  dr bai  i1c roLe> r i  de p i i i i s  dr di*piio"i 
d<'oupci. 

Veil i ~ l a .  - >lul<c d i  Hliiiiiaur$, M a  Fnnrir. iciil>lr dr $*in, Tiiomis dr  Ci,iturl.eci. - Er-liibl. roy. dr  Drridc. \,, 6". ,o,;o, .;j. 14, .  
i I ~ i  - Biuxcllu, B d l .  ioy.. goiB-ig. I Y l i o i  3 verso. 4, vcmO, 9 1 ,  2 1  V C W D  i y o % o ~ 2 3 .  folios G srrio. i4u. 

ver, ,+35. - br~8ibl.  dr nicrdr. M. 66. lol. i u j .  
LIIl .  - Niiirmlxrg. \ lu<. g c r i i i ~ ~ . ,  ggJ, fulia, b uciro, Go. 95. 99 VEraO. 879, 364. 
vers - "<ai. dr S~Y,C,%~,. . . ~ ? I I %  I jouer (Hcillcri <. IV,  plinclics > I I ,  < i G ] -  



France, oii oii les vi t  ,iii.i<jzi':i la liii dii siècle, inais ~priricil>alcinent vers 1440, ornei- 
iler bits dc ,-ol>csiml, cles liatics ilc cli.ipci.i>iir ct dcs exti-CtiiitLLs de cariictiesl'i. Il.rse 
prC'scnt~"t i i ~ \ ~ : i i i i i l , l ç i ~ ~ ~ ~ ~ ~  c l i i ~ ~ s  ICI i~llitgcs S<)IIJ I : I  S O ~ L I I C  de peil<l;8iilr plus oii 

moins longs, daiit les bords sont décoiipés e n  dents arrondies. De petites fentes 
semi-&culaires, superposées les iines sur  les autres furent ordinairement pratiquées 
su,- chaque lambcau I l ) ,  ainsi que le fera comprendre la figure zo qui donne le 
patron d'unr robe agrémentée de ce genre de découpure. 

C'est vers ,430, semble-t-il, vit apparaiüe en France les robes à la fason 
d'Allemagiie. On  lit dans les coinpres rie dépenses du duc de Bourgogne pour 
I'aiiriCe iq3i : « A Jeliair Aubezoriiie. mai-cliand drapier, pour dix aunes de drap, 
dant moiiseigiieur ;i fair liiire poiii- lui une robe doublée de même, é la façon 
d'Allemagne, i g  1. iq S . . . .  .. A T u i i i i  de Barreu, marchand de draps pour trente- 
Ihoit aunes de drap de Lclée dont rnoiiseigneur a fait faire plusieurs habits é la façon 
d'Alleinagne, tant pour lui que pour le sire de Croy, le seigneur de Ternant et 
plusieurs autres chevaliers et écuyers de son hôtel, 76 1. 13 S. 6 d.(*> n. Dans un 
compte du 2 2  février 1451 air 1 2  septembre 1452 se trouvent les lignes suivantes : 
n Pour ri-ais nuliics et demie de drap de layiie dont a esté faicre une i-obr pour MdS, 
:t la Saçoii d'Aliniiigiie, t i i i  pris de XI.VII1 S.  I'ilul~ie, valent V l l l  1. V l l l  s. - 
IJour deux aulnes el demie d'ailrre di-ap de Iayne pour doubler ladicte robe par 
bas, audit pris de XI111 s. l'aulne, XXXV S.('! u. La mention de cette doublure de 
drap, dont seule est garnie la partie iiifërieure du vêtement, nous incite i penser 
qu'il ét;iit décoiipé eii lambeaux feriillus. Nous avons pu nous rendre compte cn 
effet de la oécessiiii où I'oii se trouve de doublei de drap ces découpures afin de leur 
doiiiier une coiisisiaiice suS1;sunie. 

La figure i G  représente une robe allemande de i427(b). On peut la comparer 
avec la figure 17 qui montre une robe faite à la façon d'Allemagne, portée par 
uii seigneur de la suite de la reine Marie d'Anjou à son entrée à Toulouse en 
i q t z  ('i. 011 voit que ces deux i-obes diffèrent peu i'uiie de l'autre, bien qu'elles 
lie soient pas coiiternporaiiies et q~i'elies n'aient pas été confectionnées dans le 
même pays. 

Les 1;iinbeaux feiiillus ne Siireiit pas toujours du type reproduit dans rios 
figures 15,  i G  er 17. L'icaiiograpliie iious en montre dont le derits, plus allongées, 

, > j  "cm ,440. - Xb,. ,>.>., rr. 33,  <O,. c g 5  "Cr,"< ,b,. S.,, fol. 7 "Crso. - bb,. krArwnx1, 5070. hl. 3% 
,i*" - 7ou,ouii .  *.'hi"~i du Crpiiol., Enirir a T0ulou.c de II reine &<srir d'*"jeu du 
\ I I I .  - Biiil. riai . ,  C r .  8 1 4 .  Col. loi. 
\ 5 .  - C C  d c ,  c C C  au u d h i  a .  - iiiii. hlu5.. Rayai MI. E. ~i.i~l. *.. 

c & 5 0 .  - Nit2,. n d 8 . ,  Fr. >66, <O). + 5 .  
~ 1 1 6 .  - .<liiiih d i  hUi<-Ui##ai. i. II. pl. g 
Viis itIi .  - Biii i. d'huiuii. ii1. Fol. i z i  >ino. 
Vers ~ 5 s ~ .  - Nu%. Mu,. Hsr!. %$S. + & 2 5 ,  hi. vcrsn. 

, 'a ,  "c,, > A L O .  -- 12%. 5 . 3  ro,. , ..,-a. 

i'iiicliiietii e i i  vcrs le sollml, comme le fait comprendre la figure iR1'1. II y e ~ i r  

d';iillçiirs, ;iii b;ir <le cei-iibii~es robes, d'uiities découpiires que des larnhçiiux FeuilIris. 
I )ç  simplçs dçtits, pliii ou rnoirir longues et larges, arrondicrl'l ou 
terminées carrément (41, furent en usage. Telle deiitelure liguiait une 
bordure de feuilles de chêne ('1, telle autre consistait en huit grandes 
sailliesdemi-circulaires occupant toutle pourtour du  vêtement (fig. ig)('J. 

En 1432, le duc Philippe le Bon se fait faire trois robes a de 
velours sur velours noir brochi6 d'or, dont les deux sont courtes 

I 1 %' sanîdecco~ure et l'autre décopée par bas ('1. 
1 / /  . . 4, ... i tem une aultre robe de drap d'or 

fourrée de martres sebelines et decoppée 
! par dessoubz(" a. 

;j,$\ 1 
Tandis que les seigiieurs ne portaient 

ces robes découpées qu'exceptioniiellement 
, l 

! / et par fantaisie, il semble, d'après certains 

; &  
textes, que l'usage ait été d'en revêtir cou- 
ramment les domestiques. 

i ,g. , 5 .  - \,",,',ir "iiviric 
n Et audit Perrin Uossuot, que icellui S 

!ver, ,,io: loi a ordonné estre baillié et délivré, pour 
la façon de vint robes et vint petiz c h a p  

pcrons, t o u ~  decopper, qu'il a faiz pour les paiges, palefreniers 
ct varlets d'esiables dc Md S. C'est assavoir : X robes de drap 
de damas brodées et décoppées de drap noir par dessoubz pour 
les dits paiges, et les autres X robes de drap décopées pour les 
\,arlès de pied, pallefrenie~s et varlés d'estable, XVI 1.(9))>. Ce  
passage, qui provient d'un état de dépenses de 1432, concerne 
la maison du  duc de Bourgogne. Le suivant nous montre des 
robes découpées portées en 1447 par cinq domestiques du  
comte de Clermont : x Item, le XVIII' jour dudit moys de "K. ". -"" I ~ V ~ I  

juing, pour VI aulnes et demie de drap damas noir pour faire 
cinq pourpoins pour Loys, Denis, Antlioiiie et le petit Perruchon, pages, et Jehan 
Rousseau, pallefarnier de monditseigneur le conte, à I l l l  escus I'aulne,font XXVl  

l i /  Yrrs 1110. - Hclnc~ALirniik. t. IV, pl. 936 .  
illi. - Brur~ l ln .  Dib). 70). 9018-ig. Col. 6 5 .  
Vcrl . l lo .  - Bibl. dc Roucii. 3 3 6 ,  fol. 16. 

1411. - Uiil. Ilus., royi l .  h l i .  ~5 E, >i, ii>l S \crlo. 

( 9 1  Ycis i l < O .  - Bibl. dr  Ruurii, 336. (al. 16. 
/1, ver, ~ 6 ' 5 .  - ilibl. iii. i i i 8 , f " l .  3 , .  

, 4 i i  - B.iiii,l.,, Bibl. roy.. go>* - ig ,  i",. 11. 
Yiri ,&li. - Er-Bibi. 70s. d t  Dicidi. M. 66,  101. 131. 

(41 Yc,, ,,>o. - Ilortnn. C>,.,i. di, Olhrtr. Bi .ingclii,. . i d o r  
, 4 3 5 .  - Oibl. dr Cndsriilic. XXVII. Col. ? , r .  
"c,$ - 6.1,. h,",., Royat us. ,, E, \,i. ,O,. a , * .  

( 1  C S  8 - 8ib1 n a i .  l i t .  i i i I  B. hl. cri. 
1 d 3 3 .  -Br;, .  MU,., +Car,. MS. ~ 2 7 8 ,  Calms 3 3 ,  ?&.  

, & 3 j .  - B,b,. ,r. , 3 g ,  ro1;o, 15, vcr,o, 13;. 
%4&s. - Bibi. ds C\mmti\$y, 404. C d i n s  7 7 1 ,  18s >crts. 

(61 Yen ,113. - Bibl. ".r.. ,ai. iiq+, lot. 53s  %cisa. 

171 L. iIr I-rbaidi. Lri I h i i d i  I(iri6.. i. 1. n. i o i l .  

( 8 )  Id., i id ,  n O  , 0 5 6 .  Lr d r ~ l r i i  s'riitcndni du b r l  dr Ir rab.. 
191 Id.. ii3.. o. LIS,. 
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escus, valeiit XXXVI.  XVs.  t. I~e rn ,  pour X auliiesnoirpourfaire c inqr~besdéco~ .  
pies pour lesdit^, 1111 pages et pallefreiiier, à LV S. t. l'aulne, XVI l  1. X s. t.(ll B .  

l'entrée soleiinelle du  roi Charles VI1 dans la ville de Rouen, en ,449, les cinq 
pages du  comte de Saint-Pol étaient a vestus de satin noir, leurs robes 
descoupetées par bas et les descoupetures couvertes d'orfavrerie(c1 a. 

Rappelons enfiii cette miniature du Dlcomcron de l'Arsenal, dont 
nous avons donné le dessin i la fin de notre première partie, à propos 

du  harnachement des chevaux de route, et dans 
laqiielle la i-obe d'un voyageur est simplement bordée 
de fourrure alors que celle de son valet se trauw 
découpée eu lambeaux pertuisés131. 

En considérant les robes découpéci que viennent 
de montrer nos précédentes figures, o n a  pu remai; 
quer que ces vêtements sont plissés régulièrement 
sur tout leur pourtour, au lieu de présenter leurs 
Hancs unis et sans plis, comme dans la plupart des 
robes courantes. C'est engénéralde cette façon que les 
robes dentelées oit décoiipées en lambeaux étaienr 

plissies, à l'instar des houppelandes gironnées du  temps de 
Charles VI, dont elles provenaient manifestemenr. Cette 

/ dirpositioii nécessitait la coupe speciale donnée par la 
figure 20, qui reproduit le patron d'un carpsde robe découpé 

ris. r i .  - <i~,,iiiiiom,". br ,,*, 
, , , , en lambeaux feuillus i la fagon d'Allemagne. Ce sont les 

0+4~I deux quartiers dix côté gauche qui sont ici représentés. 
La i-obe est gironnée de vingt plis en tuyaux d'orgue, 

fixés sur un fond de toile qui soutient la partie inférieure du vête- 
ment depuis la taille jusqu'à la naissance deslambeaux. Le pat 

de cc fond de toile est donné dans la figure a i ,  en A.  
Les lignes pointillées dit corps de la robe qu'ondistin- 

gue su r  la figure ao seront cousries siir 

, les lignes pointillées correspondantes du 
foiidde toile. Les plis ainsi arrêtés seront 
ensuite disposés comme I'indiquelaroiipe 

transversale B du bas de la robe, au-dessus 
dei larnbeaiix. Ceux-ci prendront alors I'aspeci 
qu'olTre notlm iig~ire en C e l  qu'oii a déjà pii 
remarqoer &.iris trois de nos précédents dess 
(hgures 15,  17 et 18). Lliie piqfire circulai 

iig i 6 .  - H., d r  qui sera cachée par la ceintriie, regliera sur tous d " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / { ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~  
dcmLc'es  :''-l<roI les plis et consolidera leur disposiroii. 

La place de cette piqûre variait. A la taille pourles robes destinées à êtreceintes a u  

Taux d u  corps, elle était plus basse pour celles qu'on ceignait ;su-dessous des hanches. 

I l i  driii"nr'i.olo~y"< i" ia,,,il*,.' l.ii2i"r iiiloi,jrri. , b i i i .  ,ip b,. O, 

( % )  Jc.,, "',3....~, Ci.*". d ,  C,.,,<' Pl,,  i .  i l .  p. .,,,. 
III Viis i I 4 o  - UibI. dr i A r s r i i a l .  iolo. iol. 4 , .  

A l'encontre des robes courantes, gu'on paîbait comme der chemiser, ces robes, 
lplisiées en plis arrêiés qui les rtti-écissaieiit sensiblement, s'ouvraient par devant de 

haur en bas, sans quoi on n'aurait pu les endos- 
ser. Elles se fermaient au moyen d'une agrafe au 
col et d'une seconde agrafe à la taille. 

On  doit constater que, entre autres particu- 
larités, la coupe donnée par la figure 20 diffère 
de celle de la robe courante par un  élargisse- 
ment de l'entournure. On  réduisait cet élargis- 
sement en lirolongeant jusqu'à l'aisselle les 
deux plis qui càtoyaient la couture laterale 
de la robe dans toute sa longueur. L'entour- 
nure ainsi réduire permettair à la maiiche de 
s'y adapter. 

Les lambeaux ct le bas de la robe qui 
leur donnait naissance étaient doublés de 
drap. 

Les robes découpées en lambeaux à la 
façon d'Allemagne comportèrent une cer- 
raine variété de manches. 1.a figure 15 a C 

rig. 9 , .  - Dirpaiiiia" nr. pi;, d. Ir ,obi p~.~idr"i . .  rnonlré la manche ouverte oortée avec cette 
sorte de vêtement, alors que les robes représeritées dans les trois figures suivantes sont 
munies de manches closes, SL-ondes aux poignets. 
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Dansla robe dont nousvenons de doiiiiei-Ic patron, les lambeaux sont a u  iiombrc 
deviiigt et se trouveiitjt~utal>osCs. II en exista one variaiire plus l~üriiculièi-çiiiçnt iiriiée 

orilre-Rliin, dans Iaqiielle viiigi-quatre I;iin- 
heaiix se supei[ioï;iieiit en  ~>.ii-tic Ici i i i i s  stii. 

les autres. 

/"- 

La figure 12 reproduit les patrons du côté gauche d'une robe de ce dernier geni-c. 
1.e fond de toile, su r  lequel sant Fixés les plis, leur corslie transversale e t  l'aspect 

qu'ils piéseiitent sont donnés dans la hgure 23. On y remarquera illie les plis sc 

- 3,g - 

superposent de icllc fa(oii ~ i i e ,  seills, le pi.emicr liiml>eau r l i i  dev;iiit ct ccltii rlei d e i -  
rière se laissent voir dans leur entier. Cette disposition était parfois inversée. Aloii 
les lambeaux du  devant et du dos se trouvaient recouverts en partie par les s u i ~ i u ~ t s  

et ainsi de  suite jusqu'a l'axe de la couture latérale, dans le pral<iiige- 

.;., ' 
ment de laquelle venaient se juxtaposer les deux lambeaux de Ilaiic. * seuls visibles dans leur entier. 

En Allemagne, du  remps de Jeanne d'Arc, les robes à lam- 
beaux superposés se ceignirent très bas('). 

Nous offrons, dans la figure 24, le patron de la manche 
froncée sur l'étroit poignet agrafé qu'il était d'usage d'y adapter 
ifig. 16). En raison de l'étroitesse de ce poignet, les gippoiis 

revêtait sous ces robes ne pouvaient être que des pour- 
 oints sans manches. Quelquefois cependant elles étaient mi~nies 
de manches ~ertuisées,  par I'ouverture desquelles ~assaient des 
manches de pourpoint analogues aux manches de robes que 
representent les figures i6  e t  24, comme le fait comprendre la 
figure 25. 

Vers ,440, dans les pays d'outre-Rhin, la robe a lambeaux 
feiiill~ir sera taillée de telle manière que les flancs en seront ~ i n i r  

et non plissés, les plis ne régnant que devant et derrière, ainsi 
que dans la plupart des robes alors usitées en France. Ces 
vêtements posséderont d'étroites manches, sans poignets il). 

hg. * % ,  - \ ~ . , , , C I , C ~  .S., C, Les lambeaux feuillus furent parfois pourfilés de Iéticc tlJ. 
rab z ~ I c , , , ~ , , ~ ~  ( , 4 3 7 ,  Enfin nous devons faire remarquer que si la 

modedes robes découi>éeiI>rév;~liitdiiiislespays de langue germanique, 
l'imagerie contemporaine n'en montre pas moins quelques -c.\ -7 

Allemands revêtus de robes simplement bordées de fourrures, *:. ' 

à l'instar des robes françaises. 
$ 8  d@, Les manches des robes d'outre-Rliinétaientleplusrouvenr :, ( 

des manches closes, unies aux épaules et froncées aux poi- \ - - . C  
gnets (figures 16 e t  S.+), suivant un des types adoptés en  (v 
France, dont la figure z i  du chapitre de la Robe a donné le 
patron. Les Allemands employèrent aussi la manche ouverte, 7&J ' 
la ~ e t i t e  manche, portCe retroussée, ou encore un genre de  3 :~) manche close très spécial, que leur empruntèrent quelquefois 
les Français et les Anglais. Cette manière de manche, dépourvue 

7.- l 
d'ouverture de poignet, affectait la forme d'un sac ballonné, dans 
lequel était pratiqué, par devant, de I'kpaule un  peu audessous de Fip. ,6, - s,inrlirr ..ai, 

la saignée, un pertuis pour le passage du bras, ainsi que le font " " ~ 0 " ~ ~ ~ ~ r ~ " s l ~ , ' ~ ( ~ . , , ' ~ j 3 i  

comprendre la figure 25, de provenance allemande (11, et la figure 26 tirée d'une 
miniature anglaise ('1. Remarquons en passant que l'Allemand, représenté dans 

c.1 c < * , .  - "h,. de C,,C<~ ,S#<'.,. i","*". ,.l"*,, "Smbr<"x c ~ c . " ~ ~ ~ , .  
( 9 ,  ' < < l .  - N".rniii.rg, Mi,< &r.."i,i.. 998, noinbrrur .* rnipl.. . 
(1) i d > > .  - Brurcl l~i .  Uibl. iuy., 9 - 8 ~ ~ 9 ,  i ~ i i a i  2 vroa, 1, 7 wcr-a. 9 3 ,  '4  ~ e m o , 6 1 i 9 0 1 0 ~ f i 1 .  fa). 6 vcno.  
(1) , 4 1 1 .  - Criis. Llihi. del IlinZdi.iinl. S p ~ u i .  irisn#. ioh.l.. Lacnrib ri xs dcur icminc$. 
( 2 1  v~ti - nrit M",.. iizri. MI. r,lli.iai. 3,. 



1 :  c i  l I I  L I  I I ,  v 1 1 ,  I I  ~ioiirlx'iiii ii I;irRra 
iri;iiiclieï I'r<ii>cCei ; i i ix  ~ ~ i ' i ~ n c l s ,  i:iiiilis cliic l:i l ig i i rc  36 i iai ir mriiitie cull:iiitcs Icr 
iii;iiiclics do poiii-poiiii d '~ i i i  liiiicoiiiiiri- aiiglais. 

1.a inaticlie en foi-me de ballon pertuisé s'cst portée eii Allemagne avec I'arm~ii-e 
iiu temps de la IJiicellc('l. 

Les imliol-tatious éti-:iiigèi~s dans le costume français ne se boriièrerit pas aiix 
vLtcrncirts d'oiitre-Rl~iii: il v eut des robes à la lacoii de Brabant. d'autres à In facoii 
dc liol1:iiidc. C'est ci, v:iiii  qiie r io i i  avons c l~e rc l~é  à identifier ces deiix dernièics 
çoi-ies r i i i  les :iiiiieiiiics iin;ines. Noiis i;~\,oiis r i i lement  que les robes à l;i &(on de 
I\~ib;ii , t  rc c<iinl><ir;iiciir clc I i i i i i  <lo;iiiici-s, au  lieii der qiinti-e d e  I:i robe coiirntitc, 

qii'cllcs écyiciii à douze plis ei qu'on les confectionnair dans trois é~~;iisseiiiq 
d'étoKels). Quaiit a i i l  robes la façon de 1-Iollande, les textes nous alipi-eiirieiit 
<~t~'cllcs romlioi-i;iiçi~t ciiiil plir, sans iioiis donlier d'aiitres ilidic;itioiis('l. 

Aiiisi Ics ~rohes dit temps de leaniie d'Arc pouvaient se classer en deux catéxorirs . 
diitiiicres, l'une coinpi-enant les robes couramment portées, I'aritim les vêtements 
d'iinuoi-t:itioiis Ctraiirères oit de caor>es fantaisistes arie se olaisaieni à revêtir les sei- 
-lieurs dntis cc!-taines circoiistaiices ci dont ils paraient volonriers leur domesticité. 
On retroiive li cçrre dilféi-eiice que le texte ruivaiit, daté de ,350, nous fait colistatei~ 

dans le costiimc do  quatoi-zième siècle. 
alle er « Les Tailleurs et Coiisturiers de robbes ne prendront et n'auront pour f . 

tailler robbes dc la commune et ancienne guise, de surcot, cotte er chaperon, qiic 
cinq sols et inon plus, et si le cliaperon est double, six sols ..... Et qui vaudl-a avoii. 
robbes déguisbes, autres q u e  la commune et ancienne guise, il en prendra le ineilleiii- 
inarclié qu'il pourra(*) n .  

La robe de 1.1 comiriiiiie er aiicierine guise, c'est le costume cooi-;int. Aix qii;i- 
toi-rièine siècle, il consiste eii uiie carte, recouverre d'un surcot desceiidaiir au  inoiiis 
jusqii'à mi-jambes: le cliaperoi~, ordinairement mis en gorge, complète la tenue. 

Les cartes njiisties, liorrées sans siircots par les éléganis à partir de 1340, et plus 
1.1-d les lioiipl>elaiides façoiiiiéer et giroiinées, les grandes manclies oiivei-tes oit 
closes, les lairgiies coiidièi-es, les b ~ m b û r d e s ( ~ l  prolongeant les manches des pai i i -  
poiiiis et eii géiiCr;il coures les iioiiveaiités se rangeaient dans la catégorie des i-abc, 

dégiiisées. 
La robc iai i i-ni l ie dit temps de Jeanne d'Al-c correslrondit à la lobe de coinmurie 

et aiicieliiie guise du siècle précéderit. Elle avait d'aillciirs caiiscrvé la coupe de 

.iiiiii <,0lii i i i . 
v 9 .  - liiiiiil. ,Ir Ilicriii. i l . 6 0 .  lalios 6 3 ,  6 4 .  
1 , . 9 ; .  - H ~ , , ~ r , i , ~ , , r ~ i .  i. i", Nil. l i i .  

l a ]  , $ ; l .  - . t,, jh(03t  d '~u , ,~  r,,lbc ~ ~ c ~ l ~ ~  !p",tr h!dS d o x d ~ ~ ~ c  ,le n,c5mca a W U  &C>O>IX tr,sm bh,>mLtc, I,L,,#I :CS {?Io45 ,> >,, 
I.iioii ,sr i i r i i b i i .  i ir. . : l .  l i l i i i i i t c .  iri ililn ir I,oi,rs., i. 1, i o 2 1 ) .  . Puiii niiiblrliic diiiir , u t c i l e  d r t p  i i i i i  ,Ir i I i i i  

,iii,,i,i.r riirii. l l i  ,,,ir CI< * Y , , ,  ,, i i i i l icir C l  d0"hi. d. III ,,ripl i I i  l.i(oii dr U ~ i i i i i i .  XX 3. . l l d .  i i i d . .  
Si" i",j;. 

O,,  ic,iidrii,,~a le iiiii,r f<iani. du iC:,>lx dc Clxrdci YI, iriii i i  rigniiiialion dc p l i i .  iirrYiic. d i i i i  i c  ~xi i i i i r i  

SIC %ccte,, ,,",, # C S  pla5 ,& t a  m b c ,  ,wmq q ~ ~ ~ r ~ ~ c r ~  dont clle cca:r ca~npo%;c, puizqw danslc %ccwrmd t e ~ t c .  lc- VOL S C ~ D , ~ .  

,iii ,"".,,rr ' O , , ,  ip>'clr' Ylll  i,".""rn. 

I I  - ~ I'ui,i i., biO,l rriiiiliq ~ ' U , X C  auirc dc I r u n e i x  l o u r c ~ i  d'iigniiulr i Y pluxi Liiiir- ~ i o i i  i l d S  r I:i li$"ii 

"de, xx ~ . . .  . , , , > > , , ~ C , , , , , , Z  !,,c 'i ,x,,c ,J f dc Fs~<% O , > ~ , C  ",,' ,,c L c , ~  * v ,xta,,, ro",rkdc tm,zrrrcE, 

XX %. . :t.. d c  l~.9bc?r,tc, Le1 C l h z ~  Ba-rg., L. r ,  lm',  > " ; 5 : .  

I I ;  , li,,. - O,d",,,,. d., n. ï,,".,. i. i l .  ,,. i,i.ii?. 

', ,",ig,,i, , , ,  r i , r i i i i  ri,,rici. irr,*< iiii ,>"ii->>n.. ""i.. ",, iiriuup .... q u i  <~~o"v, . , i . i i l  1.5 m.:". iiu si iciraii i i . ici i< s imi  
l .~u,,,itlii.il. I i  iioir (il ,li i i  (1. i i i i  II:Im.%pttrr du Cippunl. 
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l' ; i i ~c ien  siticor, leqiiel reinoili;iit ;iii règne de s;iint L.oiii~ et piir cuiirtquctir rnl'rii;iii 
Iiiçi, suit ~ iu i i t  <Ic riibr de coiriinuiie e ,  ai,cicniir goirc. On a vu qu'oit 1,uuv.iit l i i  

coti['cctioiiiier poitr oiir  feinme d;iiis rlciix iiuties de dr;ili, la coiidiiioii que s;i des- 
tiiiataire ne dépassat pas u n  métre ciiiquaiite-neuf. S o u r  I'avoiis donc forcémeiit 
iidoptée pour notre ireconstitution de la robe, taillée dans deux aunes dc liiic 
131-uxclles vermeille, donnée :i Jeanire par les crinseillei-5 du duc d'Orléaiis, au inois 

1 de juin de l'année ,429. La finesse de l'éroffe de cq vêtement, les orties dont il était 
1 décoré et la f0urz-ui-edepl-ix qui le bordait certainement compensaient lasirnpliciré de 

1 sa coupe et eii Faisaieiit une robe de clirvdiei-. II ne s'ri, suit pas cepeiidaiit que iioire 
liéi-o'iiie ii'ait usé qiie d'h;ibio aiiisi taillés. II se pciii qu'oii l'ait voc Iiarfoiu rcvEiiic 

. i  <le robes driirelées, gii-oiiriées, ii maiiclies ouverles  ilu us ou moins amples, ou eiicai-ç 
laites à la Façoii d'Allemagne, ornées de lambeaux feuillris, eii LUI mot de rubrr il?gjii- 

! r P i i .  TOUS ces vêteiiienis, qui sortaient de la gii;Tc coiiiiniiiir, justifiaient cette appell;i- 
tioii par leur aspect é~ranger  ou faiitaisiste. N'itaieiit-ce pas d'ailleurs de véritablcr 

1 déguisements, au sens actuel de ce tei-me, qu'offnieiit certaines réunions de 1~ 
noblesse au moyen age? U n  curieux tableau du Musée de Versailles, reliréseiiriint 

! 
une cliasse au vol a In cour  de Bourgogne, que nous avons déjà eu I'occasion de citer 
au chapitre de la CoiKure(l), en fournit un exemple particuliércme~it caractéristiqiic. 

Des accautrernents dont ln inonachromie contraste avec une grande variété de 
formes, voilà ce qui SI-appc toiit d'abat-d à la vue de cette peinture (fig. 17). C'est 
d'liabitude le contraire qiie iious maiitrerit les anciens monuments dans les scèiiçs 
ou figure une assistance quelque peu nombreuse; les costumes s'y trouvent seiisi- 
blernent uniformes et se distinguent entre eux plutôt par des colorations différeiitcs 

l que par leurs coupes. Or, à l'exceptiai~ du iot du ban diic  Philippe, en  longue robe 
1 rouge, les quarante-neuf personriagcs du tableau de Versailles soiii tous vêtus de 

lblanc, quoique de mires variées. Nous sommes donc là e n  présence d'une aîrernblie 
d'où la fantaisie ducale a banni toute autre couleur, en même temps qu'elle 
enjoignait aux participants de cette réunion d'abandonner la tenue courante et de 

1 
s'y rendre dPciiirP~, conveiitiori i laquelle le duc et 1 1  duchesse se sont coiiformés 
]pour eux-mêmes et leurs domestique. 1.a diversité er l'originalité de taus ces coi- 
iiiincs blaiicsdécoiicei-rciir I'obsei-vareur iiisuflisammeiitdocumenté, dans I'impossibi- 
lit6 oÙ:il se trouve de leur :issigiier une date ou une provenance. Cependant, si I'oii 

1 
l 

remarque les lambeaux feuillus à la façon d'Allemagiie, dont sont agrémentés uii 

1 manteau, quatre paires de maiiclies, douze chaperons, bourrelets ou autres coiHui-es, 
tant d'hommes que de femmes, la coupe des robes de deux dames, qu'on renconrre 
identique sur une carte i jouer de la Bibliothèque de Stuttgart ('1, l'atour d'une 
troisième, tout à k i t  semblable à celui qui coiffe feune vierge folle du retable dc 
'Tiefenbroiin(3), on est obligé de reconnaître que toutes ces particularit6s soiil 
empruntées aux modes qui fureiii en  faveur, de ,425 à 1450, et principalement vers 
1440, dans les pays de langue germanique(~l. D'autres détails de mise, qu'on dis- 
tingue sur cette peiiitui-e du Musée de Versailles ont des origines différentes. Tels 

I l l  PP. < G .  4 7 .  
1%; > # 3 7 ~ x 4 5 0 .  - Hc<ncr-AIt<,,<<L, L. tV, I,I. 9.h. 



- gry - 

soiir deux cliapei-aiis sans décoiipiii-cï cr toiir de tète c).liridriqiie. 1.ciir formr et 
leur couleiir bl;iiiche les lotit rciseinble~- iiiir boriiieis d ï  iios gens de cuisine. 0 i i  iie 

rericoiitre giiéi-e ce type que dans les inoiittmerits iwlieiisOi. Les chapeaux, du  genre 
de nos canotiers, doint l'un est surmonté d'one pointe en façon d'umbo, sont 
français; leur apparition dans l'imagerie i-emotite à l'année iq3qi'i. lis étaient 
eiicore en usage do  temps de I.oiris Xl('1. C'est également en ,434 que les docu- 
ments ligures rioos montrent pour ia première fois les patins, qui servaientà protéger 
les chaussures de la boue et de l'liumidiré(<i, et ne furent admis dans la tenue 
Iial>illée q ~ i c  de iqqa 5 iqC>oi5i. Le diic I'liilippe et deux de ses courtisans eii oiit 
préservé les miiices semellcs de Icors cli:i~isses. Deux damer sont dCcolletées eii 
carré. Ce mode app~raîr aux al>praclies de i450iil, pour atteindre sa plus graiide 
vogue à la fin do  siècle. Kemarquoiis encore que leduc, qui préside i la fête est 
revêtu d'une robe dont les plis pei-toisés rappellent cectx du  vêiement d'un valetsiir 
une miniature d'environ iqqo(1i. 11 ressort de cet examen qiie les costiimes adoptés 
pour le divertissement champêtre auquel l'liilippe le Boii avait convié ses corn- 
irieiisauu offrent des spécimens des modes allemandes, frangaises et italiennes de 
iqqo à ,450. 1.e inélaiige de ccs diflerçriies modes avec itiie certaine dose de fari- 
iaisie a pour rCsuiwt dc pioiliiirc dcs ;Iccouireineiiis d'iitie origilialité très ~ ~ a r t i c u -  
lière. Tous ces personiiages s'y trouvent élégaminent Iiabillés, réirml la iing,iloriid dr 
ciiaiii~a, comme s'exprime George Cliasielluiriiii i propos des mises recherchées qui 
rehaussèrent l'éclat des fêtes du sacre de Louis XI. [.'un d'eux a même poussé cette 
singularité jusqu'à paraître eii pourpaiiit, sans robe ni huque, tenue tout à fait hors 
de guise depuis le règne de Charles VI ,  rericoi~irée rarement sous le suivanri91 et 
q u e  iioos montrera encore escepiioi~iielleinciit une miniature d'eiiviron i470iL"), où 
I'on voi: i i i i  pourpoint dont le bas est ;cg,-Cmeiité de peiideloqiies, comme l'est celui 
du geiitilliomme de la chasse au vol. 

II est difficile d'assigner une date précise à la scène que représente le tableau du 
Musée de Versailles. On ne saurait toutefois la reculer au-delà de iqqo, époque à 
laquelle commence à segénéraliser la modcdes chapeauxdu genre canotier, dont cette 
peinture nous offle plusieurs exemples, six sur des têtes masculines et u n  septième 
coiffant une dame. Si l'on considère d'autre part que la courume de porter les clic- 
veux roridis, adoptée par la pluliari des persoiinages qui s'y trouvent reproduits, fur 
abandonnée des élégants en 1450, il est évident que la peinture en question ne peut 
avoir été exécutée après cette dernière date. C'est d'ailleurs parmi les documents de 
la piriode qui s'écoula de ,437 à iqi>a qu'Hcfiier-Alteiiek place, très judicieusement 

1 ' )  . i l ,  - "ibl. dr  D.""i ii;i in,$. ,irliri,). ru,. 1.  
.,?S. -B ib i .  d.Arni. c i  (m.. ii.li.,>!. <<>, i  ci‘"^ 
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' 49" .  - iiiiil. ".i. c i .  , X I .  ,hl. ,,0. 
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i * i o .  - ,$;hl. "SC., fc. 2,;. fa,. .; , .c.  a > , & " ,  (03. 6 6 .  
i,,.',. - Ibid., 6. i l l i g . i o l .  1 . ~ .  

141 Nxx<'azI Callrv, E!cL. pocrizii d'=Lriioliiiii. 
1.5) >a16 - Liriirclln, Bibi. roy.. 9-10. iol. ,. 
(6) 1148. - Ilxd., <r. qihg-$0. iolios , c i  ,cisu. 96. 
(71  ",bl. *c tAr,c".,,, .,o;o, fol. 4 , .  
:Il <,'Ain. di, d"', *C ,,a.,l.. 1. IV. ,,. < C i .  

( Y ,  ~ ~ i , .  - iii,irili.i. "iiil. bu)..  <,"i>.,i,. ,,,liiii :. $ 1  
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:t iroire ;,vis, les ciiricuses cartcs i jouer rie 1.1 Hil>lioilibqiie dc Sriittgart('), siir I'tine 
dcsquçlles oii retrouve ideiiriqucs les particuiaritts très spéciales de certains 

i i g .  ?;. - t i s i c  chalu au i LX ravr Ar Fiiliippr Le Bon \ w r s  x&+S).  

costumes féminins figurant sur le tableau de Versailles. Un  détail héraldique va nous 
permettre de préciser davantage la date de cette peinture. I I  s'agit du lion de Lim- 



Ibci i i i -K.  rle xi>ciilrs, Ii Ici qiieiie i i i i i iée. li>iarvl,Ce ci ~iaasée en aiiiiioir, siii. cl,;iiiil> 
c1';ii-gui,, ;iriiies clc I;i iii;iisu,i dr I.iixci~il>oiii.g, qiii fi i t  iiiiri.l>olé au ti-oiïiètnc qii;ii-. 

riçi- de I'fciissoii ducal de I3oiirgogiie, lol.rilii'rii i.lqz I'hilililie Ir Uoii etit ol>te,,ii I;i 
crssion i soi, pi-oiit de la duclié de Liixembori~-g. Les armoiries de ce prince, iiitisi 
rnodiiiéer, ~'apei-soivent dans notre tableau au-dessus de la porte ~ I ' i i r i  cli:iielei 
coiisti-uit su r  titi  Ctangau bord duquel s'ébattelil Ics cliasseurs. Oii les voit de même 
décorant la baiinière d'uiie trompette. Elles iigureiit également, ioujours avec le lion 
de Limboiirg, siir des flacons d e  cuivi-e déposés auprès d'une fo~itaiiie. La peinture 
dit Musée de Ve~~saillrs iioiir daiiiie donc  I:i rel>réseiitation d'un lestoiement cliam- 
pêtre cii cosruiner dçgiiiser, dont ILL d;ire duit se placer vers 1 4 .  C'rsc la scèoc de 
ce geiire la ]ilus rapprocliée de l'époque de Jeanne d'Arc que inous foiiriiisreiit les 
documents et voilà poiii-quoi iiour avons cru devoii-eii insérer l'image dans un clia- 
pitre consaci-é aux robes de la noblesse, taillées parfois en dehors de la comrniiiie 
guise. Mais eii 14.70 les seigneurs de France ii'élaicrit lias aux divertissemcniset iioti-c 
héroïne n'eut certaineinent jainais l'oiwsioii d'user de  p:irures aussi fantaisistes que 
celles que nous verions d'examiner. 

Les draps(') de laine ou de soie dont oii confectionnait les robes des Ilaiires classes 
étaient, soir plailu, c'est-à-dire toui unis, soir décorés d'une ornemenration appliquée 
en broderie ou tissée dans l'étolfc. 

Les draps plains fui-ent les plus usités. 
Veiiaieiir eiiiiiiie les dimps ornés de broderies. Les monuments écriu en  signalerir 

de i~ornbreiix exemples. t i c  1 4  i i ,  i i i ie robe de r~eloiix cr«,iiuiry est lirudîr d oii i r ,  à la 
dc\,irc dit ~ I i i c  <lc I\ciryi'l. k:ii 1.1 i : i  ci eii 1 .1  1.1, der rol>er aoiit Iiro<lCcs I:i <Icvisc <le 
I'oi-riecj), cainiiie le seroiii plus rai-d les deux vêteiiieiilr de la t'ucelle ineiitio~iiiCs au 
dé bu^ de ce cliapi~i-e. En i q i 6 ,  les i-obes de livrées, données par le duc lean sans 
I'eur, soiit brodées à sa devise du rabat(<). Les vingt-quatre archers de ce prince 
portent trois trousses de flèclics brodées sur chacune des deux manches de leurs 
robcsi51, landis que des leurresicl figurent sur celles de ses douze faucannieri(~) et 
'Lue trais bi-airclies de I>oubloii, :issises égnlemenc siir les manches, sont I'artiibrit de 
ses doiizc inéiiesrrels ei troinpeites(&i. En ,448, iious reverrons la devise dii leurre, 
découpée en drap blanc, oi-lier les maiiches de la robe grise d'un fauconnier du  duc 
de Bourboii(g1. 

Der images uieiiiieiit b l'appui des textes dont sont tirées les indications précé- 
dentes. L'une nous montre le duc de Berry revttu d'uiie robe brodée à sa devise 

. .  . 
[ ? )  ,L,"~,,"'""~''"<, zp. h i i r l i u *  Poii,oulii. r. II. p .  * i l .  
( t )  , , - S .  - N.,, MU,., Add. L,,2r,., %,%S. 

l * , , .  - , . ' d d # g m d  j # ~ ? s ~ $ t s ~ ~ ! Z .  1,. 98. 
1 1 ;  L.  <1c Ldliordc. Li$ iio~~:.. i .  1. 1 S i .  I b i .  
( 5 )  L. ,Ir Li i iodc .  Lei ,lui dr l iaurf. .  t. I. 3 8 % .  
!61 C C  Iriirr ri.iii iiii iiioiiirii de r i i i r  iusiiciidii ,, I.,isie ci muiii d r  dru\ i i l i r  qui lui doiii i: i i i i i i I ' i p y i i c i i r c  d ui i  0hr.i". 

i*. iiinuiiiivir riri.iiciii pur ripp.lri I r i s  Liiiioiii. CEIC ibn I E Y , I ~  que fixe ~ o t i r n ~ y c r  U,I Iruiuiiiiicr d.in$ lit figure 16 du 
pri""' 'ii.ipii,r. 

i ;  1.. c,< L.iIi<id~. Li' .dr er8ir;. i. 1. i i O  383.  
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r l i a  cygtii: it;kvi.di'l. I>; i t ix  rl';itiirca, oli ; i~ , ï~ .y>i t  lit <lovi*c royalc <l i l  Iotip, ~1ilIsiC d'iilic 
roiil-aiiiie, siir les I,aripl>cl;iudes de Cl~arler VI .  Cet airirnal s m y  trouve reprksenté, noit 
assis et répété en semis sui- toiiie la robeiai, soit raml>aiir et isolé, sur les m;iiiclier 
seulemeiit,' où il est accompagne du mot du roi : lamais('). Des rabots sont brodés 
siir iine Iioitppel;tiidc de leati s ~ n s  Peii;(<). Uiie autre robe d u  iriême prince est 
semée de braiiclies de Iiaiibloi~i'l. Ces deux devises du rabot et du houblon se 
mêlent de la plus heureuse fason polir en décorer une troisième161. 

Certaines i-obes brodées étaient de plus orfévrées O), c'est-à-dire agrémentées 
~l'arli<~uets, de iiiijrionfi, de paillettes d'argent blanc(') ou doré f i l ,  voire de perles ('"1. 

I>eux robes do diic I'liilippe le Uoii, I'uiie noire et l'autre bleue, sont brodées er 
orfévrécs 11 / i ~ i i l r  et auta-emenr ( i l l .  On  sait qu'un fusil, accompagné de sa pierre 
entoitrée d'étincelles, était la devise fiivorite de ce prince. 

D'après les ancieiis comptes se ,-apportant à l'liabillrmeiit du ~ireinier tiers dii 
quinzième siecle, les robes brodées frirent plus usitCes que celles dont la décoratioii 
se trouvait tissée dans l'étoffe. 

On peut s'expliquer la durée de cette préférence en  faveur de la broderie par la 
persistance de la mode des devises disposées en semis sur lei vêtements, car les 
figures d'objets, de plantes, de Heurs ou d'animaux qui composaient la plupai-t des 
devises étaient découptes, puis appliquées et courues sur les robes. On  va comprendre 
pourquoi ces emblèmes iie l,oii\,aieiit être tisses dans les etoffes destinées a i l  

costume. 
Lorsqu'une robe était revètue, son évasement retombait en plis rayonnant aitrooi- 

dii corps. Cette <lisposirioti eut contl-arik de fagon fâcheuse l'ordonnance forcément 
régiilitrï d'ilii sçniiu tissé, d o i ~ t  Ics m o t i l  se fiisuerit alors trouvés malcncoiitrcusc- 
rneiir placés dans tous les sena allant de la verricale une oblique de cinquante-cii~q 
degrés(.'). Or il fallait, pour que la dtcoratian du vêtement fut satisfaisante à l'œil, 
que les motifs se présentassenr ruos dans le même sens et fussent en conséquence 
appliqués, ilon pas suivant le droit fil de l'étoffe, mais conformément à la direction 
der plis. C'est ainsi que nous avons dîi disposer les feuilles d'orties dansles reconsti- 
iniions dc la huque verie et de la robe rouge de la Pucelle, données par les ligures 3 
et 5 du pi-ésent chapitre. 

Les rabes de nos rois en costume d'apparat, si souvent rencontrées dans I'icoiio- 
çi-apliie du moyen âge, sont semées de Heurs de lis, miiu et niriiri suivant ce piincipc. 

$ ,  Bibi. ,,ii., h. 11119 Co\. i l .  
? '  ,,,,d.< ,O,. i. 

i< Y... , , , 0 .  - R i h l  ,,.,,., r i .  , h i 0  hl. 271,. 
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I l  en est de imiéine de toiis les semis de motifs ;i).;iiit u n  sens soils lequel ils dev:iieni 
sr I N < ' L W ~ L W ,  la rolx i i t w  li,is i.c~Siilc, iclr qiic Ilciira tigCcs E L  IC~~i l l é r~  ('1, I ) I . ~ U ! L I ! C I  
de  laurier (>l ,  brins de  tn;itjoi:iii~r ('1, gi-eii;idrs (11 ,  irais de soleil('1, c1c. Sçills Icr 
semis de rosaces, étoiles, aiinelets et autres motifs circulaires pouvaient s'affiancliir 

de cette rède,  un cer- 
cle n'ayant pas de sens 
déterminable. 

Cependant, à côté 
de tous ces vérements 
I l  les iinages 
nous montrent aussi 
des robes confection- 
iiées dans des soies 
damassées ou dans de9 
velours coupés à la 
fason de Venise. Ces 
deux derniers genres 
d'étal& sont généi-a- 
lement désignés dans 
les textessousles noms 
de ioici et de ririuiirr Ji- 
KU& (". Leurs décors 
sont d'une infinie di- 
vei-sité. 0 i i  peut rié;in- 

moiiis les pi-tagri- eii 

deux catégories, l'une 
comprenant les semis, 
l'autre les dessins coii- 
ranü. 

On  vient de voir 
a a ' e n  fait de  semis. 

k i g .  4 9 .  - "risin niiot7. : i < l u l .  

lairer pouvaient être tissés dans des étoffes destinées aux robes. Iles rosaces de 
types variés, ei principalement celles qui affectaient la forme d'asters ou de roues 
dentelees, furent les motifs les plus fréquemment employés de iqoo à 1450, dans 

Ics semis tissés(8!. La tigrire 18 eii fournit iio exemple, proveiiznt d'iilie niiiii;itiii~e 
ç x i r i i ~ C e  v ç i a  iql'il 'i, 

II y eut ; i i iys i  des <'toiles d i t n ~  lesqiiellçr ét;iictit ti.i~éi dea ani,rlrw(''l,dea Cti>ilcs(il, 
iles inolcttes d 'é l ier~i is(~) .  Les inunoinents nous font voir tous ces seiniu décuriii,~ soit 
des robes, soit des letiturej, car il ne paraît guère qu'il y eût alors des lissus spiciaox 
~ ~ o u r  I'nmeiiblemeiit et la plilpnrt des étolfes dont on mnsqriait les pieri-es oit Ici 
i>iiqiics des murailles des appai-tcmeiivr etaient les mêmes que celles qui servaient :i 

confectionner les ~êtements(~1.  
Uir autre genre de semis consisrait dans le mélange de deux motifs diffkrents. La 

iiriire 20 ci l  olke Lin excmple dal;liil de i42901. Des rosace3 en  façon d ~ .  iiii;irtç- . - 
k~iillcr y ;ilternciit avec des riger feiiilll'eu poriaiit cliiicune trois Ilcuru. Cette raric dc 
décoration i,résentaitI'asi,ectd'iiii uniieloniié.  lusv vraisemblable ment tissé Que  bi-odC. . . . . - Elle se rencontre fréquemment dans la première moitie du quinzième siècle. C'est 

m 

Quant ailx étoffes dessins courants, fabriquées du  temps de Jeanne d'Arc, il 
en existe de remarquables spécimens dans I'aeuvre de van Eyck("!. 0 1 1  a pu en juger 
p a r  la robe rlu chancelier Rolin (hg. 8). Le porrrait de Pandalfo Malatesta, à genoux 
devai i t  la Vierge, exécuté vers ,420 par Gentile da Fabriano ('V, nous fournit, dans 
la ligure 30, i in  autre exemple d'un de ces tissus de velours coupé, dont se paraient 
i1101.s maints personnages de Iiaut rang. De grandes fleurs magistralement stylisées, 
ciicadrCes dc ineneaux lancéolés, ou reliées entre elles par des tiges ondulantes 
côtoyées de feuilles et de fleurettes, constituent généralement le décor de ces étoffes 
somptueuses. II est regrettable que l'aspect sous lequel les images nous les mon- 
irciitpcrmerte rarement d'en reconstituer l'ornementation dans son entier. Lorsqii'il 
r':igii d'uiic robe notamment, son décor se trouve interrompu et caclié eii partie par 
les plis que forme nécessairement le vêtement une fois revêtu. Cet iiicorivéiiient 

, i  Ver$ > a i o .  - Uibl.  dc I'Arunrl. Sig,,  hi. 61 urrru. 
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ri'cuirte l>:ts < I u u ~ d  ' 1 3  Ctoll'cr roui icl~l.CseiiiCcs ii I '6 i ; i i  <le Ii;iriiie;iiis d c  i c t i i i i rw .  I V  
<iessiri s'y montrazii à pl;ii dans soii i~itégralité. 

1.a ligure 31 donne le décor il'une de ces draperies, iii-é d ' i t~i  :able:iii dç i:iii 

Evck oili ineizi avoir Cr6 i>eiiit < I i i  vivaiii de iioii-e , , ,  

L>e venéi-ables et pr6cieux restes d e  \ ,c lu i i i \  

inzième siècle salit p;irveiiils j~isqu'i 
t eii vair daiis dill'6rctits inusées et 

Parmi routes ces reliques d'un passé loiiiiiiiii, il eii 
qui sont contemporaiiiee de norre 

imiliiiiclc approximative, siiion nbsu- 

F,*. 1 , .  - l i i< i in  iIl,oii. ,".ri i t l " ,  

époque iious eut permis de les discerner. 
Nos recherclies à cet égard n'ont pas eu le 
succès que nous espérions. 

La seule décararion d'étoffe que nous 
ayons rencontrée, pouvant remonter au  temps 
de Jeanne d'Arc, eii raison de  sa grande 
analogie avec I'ornemenratioii des robes de 
Nicolas Rolin et de Paiidolfo Malaiesta, se 
trouve dans la iuileovx Milan~e~ovrhdoiogiguade 
Cahier et Martin('!. Elle n'y est accompagnée 
d'aucune mention de date ni de provenance. 
Nous croyons néanmoins devoir en donner 
la rcproductian dans la figure 32. A cette ex- 
ception  rés, il sera donc préférable, si l'on 
veut éviter les anachronismes, de s'en tenir 
aux documents foui-tiis par les tableaux et 
les miniatures de l'époque, lorsqu'il s'agira ~ i g .  11 .  - ~~~~i~ ~ V ~ O R C  ("Cri L , > ~ /  

de revêtir la Pucelle des riches étoffes dont  l'usage lui fut reproché. 
Larges d'environ cinquante-sept à soixante-quatre centimètres, les velours figurés 

du  quinzième siècle parvenus jusqu'à nous sont le plus souvent d'une seule couleur, 
ion sur ton. L'ornementation de  velours s'y enlève sur un fond de satin, ou bien 

,) d r  ViiiiiiC. vicrgr d i n i  iiii. "iih. guiiiiyiii. 
[ % /  Caiiirr .i \l,,,ii,,. I,d."g<, .ir*oia:ij"ir 4 Sri,< *"A Ud. *i'i?d. 
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:1) T. II, pl. a+" .  

i :III  c«iiir;iii-c Ic dcssit~ est de s;~tiii ci Ic fond cIc veloiirs. Dans quelques-uns, des 
inutil's d'or broché oii d 'une coolciir dill'érerite de celle du  reste dc I'étotl% cil 
reliausseiit de place en place la décoration. 1.e rouge et le bleu sont les teintesqu'on 

j .~ ireiicontre le plus fi-équernment. Viennent ensuite le vert, le violet 
,'.-''~ .: ci leu autres couleurs. 

( {;-~<, ,, II y avait aussi de ces velours coupés où la coloration du decor 

\ différait de celle du fond. Le Musée des Tissus de Lyon en fournit des 

,&y i exeinples. Dans l'titi,  une oi-nerneniationde veloursro~ige ci;iinoisi 
&../*. traiirlic sur uii folid de satin vert mousse (Il. Tel autre montre titi 

décor de satin crème sur un fond de velours rougevif('!. Daiis , 
un ti-oisième, un  dessin d'or se détache d'un fond de velours 
roiigel'l. On  appelait brocarts ou velours 
à orfèvrerieles étoffes de cederniergenreIo. 

L.es variétés de combinaisons de teintes , que nous venons d'indiquer se retrouvent 
dans des images exécutées vers 1430. 
Une miniature du Biiiiinircdc S«lirbtiry 

représente un seigneur en  robe courte de 
satin vert semée de rosaces de velaura de 
i n ê m e  couleur dansun ton plosforicé. Nous 
avons i-eproduitce personnagedans la figure 
1 4  du  chapitre de la Rob<. 1.e vêtement du 
chancelier Rolin (fig. Y) otirel'exempled'une 
Horaison de velours pourpre sur un  fond 
de  satin jaune. Entin la robe du duc de 
tirdford (fig. i i )  donne celui d ' u n  drap 
d'or. décoré de grandes palmes quadrillées 
de velours rouge, agrémentées en leur 

ila. 1 1 -  - ~ o t c   dom,^^ milieu de médaillons circulaires bleus, siir i 
,r.liii. d'Arc 2 i i  nom l i i  d,>< 

lorli*",. 

formée d 'un  bouton d'or entouré de six 
chacun desquels se détache une rosace 

:L,,.,i ,ir ri~o,i<iiliiiiu,,, 

perles. Le bleude ces médailloiis est bordéd'oret cette bordure 
d'or est elle-même cerclée d'iiri filet rouge. De petites feuilles 
vertes, seinées entre les grandes palmes, complèteiitcettesomp- 
tueuse décoration polychrome. 

Malgré son +!tendue et  le nombre de ses figures, ce u 
chapitre sur le costume habillé des hautes classes i l'époque de ''. - HYq"c don''ir a 

Jean"' d'A". 
notre héroïne, pourrait paraitre incomplet si nous ne le IE'"' 
iermiiiioiis par des rept~ésentatioiis de Jeailire d'Arc en robes de chevalier. Camins 
nous iie ~iossédons que de vaguer indications s u r  la plupart des riches vèternei>ts 
(lue, &après l'histoire, elle aurait revêtus lorsqu'elle avait dépouillé le harnais de 

m '  R. Cu i ,  r r i  i i tr i t i i  i ' l~ i .  )p i .  ' ,o .  i. 
: 3 ,  ,a , th,  ,,., ,?!. $ S .  1,. 
c i :  I ; i .  ,hi i.. , > !  5 " .  0. 
:+: ,d.,,#,;,r . . p .  > ? .  
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xiicri-e, iioiis iioiis coriteiitaiis de I;i montrer dniis ses robes à oi-lies de I;i livicc 
~i'OilCiins, les SCIIICS S L I ~  lesqiielles les<lociiinciitsIorii-iiisseiirdes prëcisioi~ssrillisaiitcs 
pour iious avoir permis d'en tenter les i-ecoiisriiutions('l. 

On  a vu qu'su mois dc juin de I'année 1429, les magistrats d'OrlCans, agissant 
; i i i  nom de leur duc prisonnier des Anglais, gratifièrent ,Jeanne, en rkcompense de 
ce i~u'elle arait  sauvé leur ville u n  mois auparavant, d'une robe rouge vermeille et 
d'iine huque de vert-perdu, toutes deux semées de feuilles d'orties. La ligure 33 
donne une idée de I'aspect que dut présenter la sainte avec le premier de ces deux 
vêtements, raillé, cornme on le sait, dans deux aunes de drap. Notre I'ucelle est ici 
coiliéc d'l in cliape;i~i moins volumineiix que la plupart de ceux qu'on portait alors, 
lequel par coiiséqitent peut représenter le riinptkl que lui attribue la Chronique des 
Cordeliers. Ce manuscrit nous apprend en effet que lorsque Jeanne était désarmee, 
elle avait L* estat ,et habis de chevaliei-, sollers lschiés dehors piet, pourpoint et 
cauches justes et ring chapelet sur le tieste. u Le reste du costume de notre Jeariiic 
<l'Arc répoii<l cri tous points à celui que décrit ce texte. On  y retrouve, outre le 
chapelet et ln robe de chevalier, les cliausrei collantes et les souliers lacés au deliors 
<Io pied. Q u a n t  au ~~ourpoir i t ,  on en apercevrait le collet, dépassant l'encolure de la 
i-abc, si iioiis ~i'avions jugé à propos de couvrir les épaules de notre modèle d'un 
ch.iperoii mis en gorge. Ce cliapero~i est découpé sur ses bords comme celui dont 
l'acte d'accosatioii reproche à Jeanne d'Arc de s'être parée. C'ne dague, qui accoin- 
paznait souvent le costume civil, pend à la ceinture. La robe est bordée de bièure. 
Sans doute fut-ce dans cette robe semée de feuilles d'orties que la I'ucelle assista au 
ùaiiqtier donné à Orleans en son Iioriiieiir, le 1 9  janvier de l'année ,430 (nouveaii 
style), car, en ceiie occasion, tir diir-elle pas reiiir à montrer aux conseillers du diic 
d'Orléans qii'ellr rie fiiaait pas 1i de leurs cadeaux? A ce festin, niiq~iel étaient 
iiiviiés égulemeiit maitre Jeau de Velly, maitre Jean Rabateau et inessire Jean de 
Rochechouart, seigneur de Mortemart, chambellan du roi, il fut servi six chapons, 
iieuf perdrix, treize lapins et un faisan(*). 

La figure 34 nous montre Jeanne d'Arc revêtue de se huque de vert-perdu, taillée 
dans une aune de drap. Cette huque, bordée de martre, recouvre une jaquette de 
velours rouge dont on ne voit que les manches et le collet, émergeant de l'enco- 
lure de la Iiuque. Nous avons reconstitué cette jaquette d'après celle de Jean 
Arnolfini sur son  ort trait de la National Gallery, daté de 1434. Or1 constatera que 
nous n'avons pas oublié les échiquetés de noir et d'argent qui ter- 
minent les manches du  facteur lucquois. Dans cette figure 34, Jeaiiiie se trouve 
coiffëe du  même chaperon qu'elle porte eii gorge sur le dessin précédent. Ici il est 
transformé en bonnet, coiffé par la visagière. On  retrouveégalement les mêmes hauts 
souliers lacés en dehors mentionnés dalis la Chronique des Cordeliers et aussi dans 
I';icte d'accusarion f isl idnribui n l l i i  dt[o/orir l i iqu<nli~/. 

: i J  voir no, ,hg",<, i. 1. ". 
:,, ,#",~,",d' Sirgi dOiiiai,, p .  3 3 1 ,  

SOULIERS 

1 ,  
i De i 4 i 5  à 1440, les souliers d'liommes furent exclusivement des chaussures à 

tiges, montant plus ou moinsliaut m r  le basde la jambe, à la &son de nos bottines('1. 
Ainsi iious les font voir les monuments contemporains de cette ,,enode de vingt- 
cinq ans. Les semelles n'y possèdent pas encore la pièce ~u~plémenra i re ,  qui, sous 
le nom de  talon, surklévera I'arrière du  pied à partir de la lin du seizième siècle. 
Quelques-unes cependant sont exhaussées au  moyen de deux supportr de même 
ép3issçur, comme le fair comprendi-e la figure i ,  dessinée d'après une miniature 
d'eiiviroii i440('l. 11 e n  résultait que i'aîsierre du  pied, également surélevée en avant 
et el1 arrière, se trouvait rester liorirontale. Ce furent surtout les paysans qui eurent 
recours à ces chaussures dont l'exhausiemeiit préservait de I'hiimiditéiJi. On  les vit, 
pour cette raison, portées quelquefois par des seigneurs(4). 

Un soulier i poulaine du  milieu du quinzième siede, conserve au Mus& de 
Cluny, présente une sorte de rzlon bas, mais cette légère surélevation est simple- 
n~leiit due à u n e  augmentation d'4paisseur de lasemelle sous le talon du pied et non 

I 
i i'adjonctioii après coup d'un talon de bois ou de cuir semblable à ceux des chaus- 

i sui-es modernes. La figure 2 donne le prohl de ce soulier. II est de cuir rouge à 
i semelle noire et malheiireusement privé de son empeigne. On  remarquera que 

i l'épaississement de la partie postérieure de la semelle s'amortit en courbe sous le 
creux du pied, à la différence des véritables talons, toujours coupes carrément au 

! même endroit. Ce soulier ne  peut guère, en raison de sa poulaine, remonter au-delà 
de 14.15. 11 n'en est pas moins certain que de3 semelles légèrement renforcées sous le 
talaii du pied, comme celle dont il est pourvu, ont dtî exister de tout temps sousles 
iouliers, lioi~seaux et chausses à chevaucher, desrinés à être munis d'éperons. Nos 
expéi-iences iious out en effet persuadé qu'iine saillie au talon était nécessaire pour 

( L I  V~mszgc  d appclcr bob~;nc$ l e s  chaus$urc3 9 tlbc%, comnucs x,mjwrC#tu> ' 0 0 8  cc nom ca dc r+crvcr k ccrnc 4~ muti<rs a 

~'ili, qui .n ioni dipouii'ucr i .x i i i r  guirr  gur drpuir rrii, uing,.rinq ."S. *"i<rirurrmriii I. ",a< *".ii r u  d.r"i.., , ;~" i .  
fi<.,~,o,ms. n u  ~ c m p ~  di  J r i n n i  d'Ai'. il drsiyn i l  un dimini i i i l  d i  li toi- et oaus srami vu suc la boiic n'ruii  .inri 
<Iiaiiriuic dinliriciir. 'oric dr p a n i î i i H ~  moniinic. porii. plu, ~ ~ r r i # l r m i n <  p i ?  Ir. irmmri. A u  .eiii<rn. ~i.rl.. on dnnoa ir noin 
,le i i o t i i i i c s  r d i  simple' j u i t r i i  !Uonirrnlurc dri Yrrirri. gi1d". mundi. p. 13"). CILU l p p ~ l l s t i o n  pcni%ia aucr Ir rnrmG 
Y S ~ Y ' S U  dil~liiuiiîmi 7 I C L l C .  L I S  diigani  dr Lnvir XIY.'rui dr Lovir  XY c i  d i  Louii XYl. ~ u i c ~ ~ i  ehvuisn dr boilinu 
fort, 2 g c ~ ~ u ~ ~ ~ i ~ r ~ s .  iu sd<  t 18 ja,>7l,c, fc"duc8 sr boud&$ sur 1- cocc. Cu <h8usurcs m'ayant p ! n ~  de ?;cd&, ncas;u~cnt 

d= muiiec* indrpindrn ! E ~ L , z I ~ ~ ~ u .  B O L U ~ C ) .  

. . . .  
i i o o  - i b i d . ,  ir. 1 6 3 .  hl. 
i i o i  - Ibid.. Fr. r a i i o ,  iol. E %erso. 
i ( ? i  - lbid. .  Ir. 16b. lai. lii rcrra. 
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beroiii cependani qiic cette saillie <nt ires pr<inoiicCe. 
II y avait des soiiliei-ç à Iiautes tiges et des souliers à basses rigea. 
Les souliers à Iiautes tiges étaient appelés soulicri haut,. L'acte d'accusation dela  

Pucelle lui reproche d'avoir usé de souliers hauts, lacés en dehors, rotiilaribiu allii 
dcjorii htglle'tti~('). Desminiatures, dontles dares ~'Cchelonnent 
de 1410à ~430('1, fournissent d'assez nombreux exemples de 

i l  
'; 1 ,& ces souliers montants, lacés en dehors, qui semblentavoir Cié 

1particii1ii.i-çmeiit recliel-cl,& des élégants. 
< Auc.iiii que les repr&seiii;riioiis de Cemiirrï pçrrnerrçni 

d'en juger sur  les anciennes images, les souliers féminins, i 
l'encontre CIL ceux des hommes, étaient bas, possédaiitpeuou 
point de tiges, et, lorsqu'ils comportaietit une laçure, celle- 
ci se trouvait placée sur le côté interne du pied. Lesjuges de 
Rouen faisaient donc un grief à Jeanne d'avoir délaissé les 
chaussures de son sexe, basses et lacées en dedans, pour 

. . - S C  C C  , ,  adopter celles der geniilsliommes, harites er lacéesen dehors. 
(VI,, / * I O  1 Les souliers lacér e n  dedans ne Curent cependant pas 

à l'usage exclusif desfemmes. Dès le temps de saint 
Louis, on avait vu des hommes chaussés de souliers 
bas, à laçure interne('). Ce mode de laçage s'était 
rencontré également dans des souliers masculins 1, 

K .  . ,  

1i;iinies tiges "ci-s i3i)o(O. 11 ftit soiivenr emliloyé pai- . , - . . . .. , ., . . .- 
les homines art q~iiiirièrne sièclei'l, concorrcmmeni L : ~ ~  g .  - S S , , ~ , ~ ,  . t a  , , O , , ~ ~ ; , , ~  ( v ~ , ,  ,,,>,,, 
avec celui des laçures en  dehors. 

Avant xqoo, beaucoup de souliers avaient été bas et découverts, à la façon de 
nos escarpins. Une  bride bouclée les maiiltenait sur le cou de pied. La partie décou- 
verle se trouvait quelquefair garnie d'une ou plusieurs brides fixes, parallèles à la 
bride d'attache(", ou bien croisées en losanges formant clairevoiesill. Des souliers 
dc cçs sortes fui-eiir encore portCs vers iqtoial,  époque à laquelle ils ne tardèreiit 

(,) \,o,T r6, >VOL< 181. 
[s ]  VC,, ,,>a. - &,hl. ,mat., Cr. "a"". a<q. s .55 ,  ("1. %,\.<.sa. 

i lL i .  - lb,d., ir. 868 .  lai. i . - B r i t .  h<ur., Xdd. hlS. 1 8 9 1 .  101. -18. 
iili. - niH. na,.. ir. laoSb. ioiios $ 6 , .  i l l  VecmQ 13,. i i j S ,  iol 9 ,  rcrsa. - oiii. \ lu i . .  h d d .  \<S. i S S l o ,  

, . ,  
( i l  ,<ou. - liiid., Lsi. 0i i l .  fol. !IL, 

"',s , & 0 5 .  - ,,,id., f.. ".S5+, fol. 3 - 7  
- B t i c  hius.. Add. blS 3 , 3 1 L  [O,. q*. 

> < l i .  - Eplirr dc >Izrgru (Cid dr Ycnl]. mmbr dr  Nirhohi Canu!i. 
.410. - H i b l  iiai.. Est. O a i ~ ,  fol. 66- 
i 4 1 L .  - Nurrmbcrg. Mus. gcrman.. 998, Col. 99 rriro- 
VC,, iibo. - Ipirirh. Egli<. dr sir Mi? To W.., ,~",b. d'uuoouirr. 
i d 5 1 .  - ïlorrnr~, Pxlr i i  Riciardi. B. Gorioli, rayagr dn Dlagri. 

;6)  , 3 5 5 .  - BruxeUC~. 0%). my. .  3634.33, 101. 1. 

, , ,9. - iiib,. i r .  >.,go. lolio. i l  ..no Ci<. 

ver. ,3so.  - Ibid.. Er. . l e ;  foi. i > 3  rrrio. 

gij VI,, >>"a. - Biuicllc*. Bibl. ioy.  g%<i. fol. 1.6. ,., 
,355.  - lbid.. fi. 9614.11. hl i 

(8) B ib l  ""I.. i,. ,8 ,0.  rolio. 83,  ,<*. 16,. i . 3 ,  ~ 1 % .  n<.; Fr. 2 0 l i 3 ,  101. 1 3 ,  vriia. 

pas à être abandonnés, et comme nous l'avons déjà dit, les chaussures tiges dcmcu- 
i-ereibt seules en tirage junqu'eii 1440. C'est alors qu'avec les pouiaineu réapparurent 
quelques souliers bas et sans tiges. En 1444, Charles d'Orléans se moquait de ces 
petits souliers la poulaine, laissant le talon comme nu(&),  excellents pour prendre 

froid aux pieds('). Quant à lui, le bon duc préférait ne pas 

r: changer ses habitudes et il s'en tenait aux souliers i tiges qu'il 
avait constamment portés pendant ses vingt-+ ans 
de captivité en Angleterre. Les souliers bas et décou- 
verts ne parvinrent d'ailleurs jamais B supplanter les 
souliers i tiges, lesquelo furent toujours trds usitbs. 

Lespoulaines, qui ne doivent pas être confondues 
ztvec les poinres modérées de la plupart deschaussures 
du quatorzième siècle et dont elles étaient une ers- 

- gération, avaient été délaissées en France dans les 
premières années du quinzième; elles ne revinrenr 
en faveur qu'après 1440. Jeanne d'Arc n'adoncpu en 
faire usage. De son temps, bien que l'ancien soulier 
poinru eût été conservé par quelques uns('), la mode 
etait aux chaussures i bouts arrondis. La figure 3, 
en ogre un exemple dans la représentation d'un 
chevalier anglais d'environ 1425 ('1. Des souliers en 
tout semblables, portés par un charpentier sur une 
miniature française de la même époque('), sont une 
preuve dç la tendancedesgens du  peuple rapprocher 

mg. 3. - E""ii i .  Ii,"i.lrir 
leur extérieur de celui des nobles et des riches 

d I V  1 .  bourgeois. Les souliers hauü, lacésen dehors, repro- 
chés à Jeanne dans son acte d'accusation, étaient 

évidemmentde cettesorte, qu'ellesembledu reste avoiraffectionné particulièrement. 
L'acte d'accusation en effet n'est pas le seul texte qui mentionne l'existence de ce 
genre de chaussures dans le costume de la Pucelle. « Et quantelle estoit désarmie, 
rapporte la Chronique des Cordeliers, s'avoit elle estar et habis de chevalier, sollers 
lachiés deliors piet, Iiorirpoint et cauchrs justes et ung chapelet sur le tieste; et 
partoit très nobles habis de  drap d'or et de soie bien f o ~ r é s ( ~ 1  D. 

Une fente d'ouverture de longueur suffisante a toujours été indispensable dans 
les souliers ajustés sur la totalité du  pied, comme l'étaient la plupart de ceux de 
l'époque de notre héroïne. Cette fente se trouvait placée, soit sur le côté interne au  

( , )  1'. Clismpion. Yi, dr Uiib d'Orliani. p. 191. 

( # j  Id.. 182.. p. 18,. 
111 14.6. - Bibl. mai., Li., Pc i b ,  l o l . 1 6 .  

,427. -Cric%. Bibl. dcr Binidiriinl, Spl iu l .  Luinon. iulual.. rovliri rn; %(agc. 
1131. - Egtirr de Mirgaic [cri dr  YrniJ ,  rïhgic iuniizirr d r  Nirhohi Cxoiryi. 
Yrn 8433.  - B i b l  n l i .  hi. i7.94, folior 6 i  virio. I I  rirqa. - Brii. M u i . . H ~ r l .  MI. < 2 i B .  61. 17. 
~ 4 3 4 .  - Niiionsl Clllci?. Iran v i n  Gri t ,  ~aiirric i n  vird dAinaüini. . . . . 

( 4 )  "Cr, .+c,. - B,bl. "#t.,>,r. ,>>& (03. 3 ,  

( 5 )  voir 1% tigure ,o du rlirpirr< du cippon, 
(61 Bibi. nai., fi. ~ 3 0 1 8 ,  IDI. 486. 011 vair q Y c  JIIOIIC s~bilsart i.atrrii l  dy bclm, ccc- mime du bien, trop riuvrni 

d<i man,i,lrr. 
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externe du bas de la jambe, soit sui. le milieu du cou de pied(') a u  u n  peu en 
dehors, ainsi que dans nos bottines. La ligure 3 vienr de nous donner u n  exemple 
de feiiie latérale externe. d'environ iqc5. La ligure q offre celui d'un soulier à fente 
médiane de la même époquelsJ. Le plus souvent, qu'elle fût bouclée, lacée ou agrafée, 
la fermeture de ce gent-e de fCiiteî ne dépassait pas le haut du cou de pied, comme 
on le voit sur notre dessin, et les tiges laissées libres s'évasaient sur le bas de la 
jambe au lieu de l'enserrer sur toute leur longueur. 

Exceptionnellement, u n  soulier à tres haute tige, entièrement lacée sur le devant 
de la jambe, ainsi que la botte, dite oiiiolriir, inaugurée de nos jours au cours de la 
grande guei-re, se rencontre sur une miniature de la fin du règne de Charles Vll13). 

11 ert à remarquer que, dans les chaussures du quiiirième siécle, les trous de 
la;ure, percés à l'emporte-pièce, ne paraissent pas avoir été renforcés des oeillets 
méialliques en  usage dails les Iaçures modernes. 

O n  a pu voir par la première ligure de ce chapitre que le lacet, employé de temps 
immémorial pour attacher les souliers, ne fut pas leur unique mode de fermeture. 
Au treizième siècle, le Livre des Métiers d'Etienne Boileau mentionne les fniiicri dt 
lot<cLlrr  à roiiieri (4) .  La règle du  Temple defendait lu brrr rl  irr loi dr  i o i i i c i i i ' l .  1.es 
clievaliers-ienipliei-s iie pouvaient donc porter que des souliers A boucles ou à cro- 
chets. I > u  temps du roi ,lean, les buuclrlrr i solltrr éraienr d'argeiir pour les 
seigneurs 161. 

11 se peut que Jeanne d'Arc, indépeiidamment de ses souliers lacés, ait fait usage 
de souliers à boudes, car ce dernier genre de chaussure se rencontre fréquemment 
dans i'imagerie de la première moitié du quinzième siècle. La fente d'ouverture ne 
s'y montre jamais pratiquée sur le côté interne du pied, comme dans certains sou- 
liers à laçure. A part cette différence, les souliers à boucles sont fendus, aiiisi que 
beaucoup de chaussures lacées, soit sur le côté externe, soit sur  le milieu du cou 
de pied. 

Lorsque la chaussure est fendue sur le milieu du cou de pied, elle se ferme au 
moyen d'une(?), deuxla) OU trois boucleslg). Un  soulier à fente médiane clos par une 
seule boucle, est représenté dans la figure 5 ('4. Un autre, fendu de même, possède 

( i l  Ycri i 1 t 5  - Uibl dr  rii?$iiirl. 5 1 , .  Col. lgb. 
i l l* .  - Bibi. Cr. .b.. <O,. , g i .  
i+45.  - Muair de Yrnril!ri. Uiic rlii.sc ; s u  V O ~  La mur dr Baurgognr. - Hcincr-Alicncrk. I .  1". ?l. 936. 

,&dg. - Urux~!lc&, Brb!. my.,  >og58,  foi. 4 wmo. 
Vers i 1 7 o  - Bibi. d Odims. , 3 r ,  ioi. 5 8 .  - Oruxcliri. Bibl. iay.. 9961. Fol. i S o  rrno. 
i l , , .  - "ibl. i"1i.. i,. 2 0 , .  fol. g 
V S .  - 1 .  . , f a .  7 . - tliiil. dr  Ciixumoni. Birviiirr d i  i u n t r # ~ .  c. 1, Col. i 3 s  rriia. 
C n  ri irci"ni  ni yiir Ir, iciiiir  di,,,,., ,*rrr<. O" <rou"in. dani  irai, d e i  ".Le< ," innir i .  l.lii, qui . i p y , s -  

V"L"L ."Y " > C " i i l  h"ii< Iio".lii.. 
( 1 )  Bibi. dr IAiiriirl, 61,. rut lys. 
( 3 )  Yrri ~ 6 5 5 .  - Bibl. i n i l . ,  l a i .  iil),. iol. I g .  
l < i  P. 3 , .  
( 5 ,  "cil i300. - H .  dr Curzon. Lr R161i du T f y h .  =ri. 9 % .  

(61 > 3 5 2  - Dm.t #Arq. @Ifi  dr i ï i ~ c n i . .  pp. > r i .  L'I, ,3a .  
(11 ><os. - Liihl. "ai.. ir. gblo, l v l i o r  i, 8 , .  

va,,. - B r t ~ x ~ l ~ e s ,  L4;bl. ,*y., 3078~>9. (0) .  ,. 
Vers - 8;td. ,na, .  l,,~. > 3 > b b ,  (09. 6 3 .  - B r u ~ ~ 1 k ~ ,  ",bl. To> . ,  90,s.  (0 , .  4 5 s  vcrss;  g 5 , > ,  hl. $;g, 

i$li - Oiiil .  ii.ic.. ri i11,0, iol rrilo. . . .  
[SI V'.. 'I",'. - l i i l i l .  hi.,, .,,, iir. ,,,,. r,,, 5 ,  rr,,". 

, + > S .  - l i i i i .  h l i i i . .  A i i d  \ # S .  ibLlu. ("1. iIi verso 
, , a > .  - , , , i l .  rr, 5 < , ,  ("1 , "S .  

i91 Ycis i.40. - &bB. dc V~Arscmw!, 5 o , o ,  (01. > % a .  
1 ~ 0 1  , 4 3 1 .  - B r u z c k ,  Vcbt. .er., g a ~ e ~ k 3 ,  Cal. \ .  

deux crochets au lieu de boucles sur le dessin que reproduit la figure 6 ( . ) .  alors que 
trois boucles ferment celui de la figure 71%). 

Enfin, quand la fente d'ouverture est pratiquée en dehors de l'axe du  pied, 

l comme celle de nos bottines, elle se trouve close, ainsi que les fentes médianes que 

l 
nous venons de montrer soit par une seule boucle('), soit par deux(<], soit par trois('). 
La figrire 8 réunit trois souliers bouclés, fendus sur le côté externe du mktaiarse et 
ne différant enrre eux que  par le nombre de leurs boucles. Ils proviennent de trois 
vignettes de la Bible de Rei~henau(~1,  dont l'enluminure fut exécutée en 1435. Trois 
autres souliers du même genre, mais boutonnés au lieu d'être bouclés, se ren- 

contrent dans un manuscrit historié de la Bibliothèque royale de Bruxelles, daté de 
iqqg(7). Nous les reproduisons dans la figure g. N'en ayant pas découvert ailleurs de 
semblables, nous ne saurions dire si ces chaussures à boutons, dont l'une se 

: h l  L44>.  -B<bl.  "SC., 1,. ;41, (0,. LOB. 
( I l  "In i u o .  - Bibl. dr 1'Ar.rn.l. Jojo.  61.  i > S .  
3 " 3  4 - Ch."iill>. \lurir Candi. Clirndri" d a  TCl, , , ~ h r i  iiiuri, 

i < 3 5  - B z b l  dr Cscliruhe. YXYlll (B lb l r  d i  Riiiin..). loi. 136 vcrro. 
!il "ci '  ,100.  - IlLiil. M....ii,.. 49 , .  (01. 5 5  vi.ro. 

i 4 l i .  - Diiil. 4. Ciriiriilic, Bidh dr ><r i i innr .  t. II, hl. i i l  r ir ia.  
( 5 )  "cm , < " 5 ,  - "!,,,. d C  c,,.,>,,,,y, ,G,, ,O , .  , c .  

1131. - ~ i b ! .  dr C ~ ~ ~ S ~ U ~ C .  ~ i b i i d ,  ~ ~ i i . ~ . . ,  i. 1, fa#. 4 8  
( 6 )  T. 1, lol. S U S  vriio; c. LI. Caliol 116 vcrro. 311 vrrlv. 
( i l  MS. iegig. ioiios 10, -1, 15. 
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de Jeanne d'Arc. 
Lca fentcs d'ouverture des dill.érents soiiliers que nous venons de voir, règneni 

dcpuiv Ic Iiaut de la tige jusque sur l'empeigne. II exisw des chaussures dont les tiges 
n'étaient leridues qiiedans leurpai-rie inférieure. Leliaut de ces tiges, 

alors s i iEs~ iu inc i~ t  I;irgcs poiir qibc le pied puisse s'y 
I iiitroduii-e, sr rab;i~i;iit cii drliors, Sormünr ainsi ui ir  

 aill lie circulaire autour du bas de la jambe, comme le 
1' 

fait comprendre la figure i o ,  qui représente un soulier 
de ce dernier mode('>. O n  rencontre des hauts de 
tiges semblables de 1415 i i460('J. 

Comme I';i montre la ligure 6, les boucles furent 
parfois remplacées par des crocliets a u  
agi-afes. Un  texte de 1396 menrionne des 
rorilicri huiiii!~frrrnant à LÏOCIILI JUT lc C O I  dc F:8p,;y"; ::$' 

i mg. ,,.-SouLici ,hi",> ~ , o ~ i , ~ i '  picdi'). Une image A peu près contempo- 
raine, montre descliaussures àhaures tigesferméesparseptcrocheuentrantdansautant 
d'millets (Gg. ii)(4l.L'exisrence de deux crochets de même sorte fermant le soulier 
de la figure 6 prouve que ce mode de fermeture était encore en usaçe vers ,440 e t  
qu'il a pu être employé à l'époque de notre héroïne. Toujours est-il que la plupai-t 
des houseanx à plis du  qui i~zikne siècle se trouvaient munis d'agrafes cousues sous le 
bord de leur pli de ferinerure, comme nous l'avons vu au chapitre des houseaux, e l  

que des souliers confectionnés suivant le même principe 
purent enêtre égalementpourviis. C'estainsi que nous soup- 

ço i inons  l a  présence 
d'une agrafe sous la patte 

disiiiigue sur le soii- 
lier à pli représente 
dans la figure i 2 ('1. 

N o u s  n ' a v o n s  
auère envisaeé ius - - .  
qu'ici les souliers des 
"inPt Dremières an- "K. '4. - Y"'"" d."" iou,irr i irn,. ~ ~ . .  . -~ 

O A ~ ~ ",c",."~. 
rig. 1 3 .  - P.C."" Sun ,ou,i.r h.", 

lari rn nées du  règne de 
Charles VI1 qu'au point de vue de leurs fermetures. 

Sous allons mainlenant examiner les différentes facons dont ils étaient taillés. Elles 
paraissent s'être ramenées à trois sortes. 

La première comprenait les souliers fendus sur les côtés externe ou interne du 

( i l  Ver$ i h l i .  - B r i t  Mui. .  Add. MS. , 8850 ,  $01. i6 utria. 
I l i  \,rrr i < . i  - Chiniil,>.. hluir. Gond;. Cd~~3dri.r di. T.6, richri h.*i.., D8r.mbr.. 

&<&o. - Bib l  dr I l r r c o l l ,  I o > " ,  Col. <g rcrso (Vair 1% 6g 1 du rhapiirc du Cipjonl .  
'"g - Brurillil.  B ib l  mr.. .ogid, fol. g ".na. 
Vers i+6a. - 81ciie. Muiir  iiisioriqur. iipiiicriis diics dc Jules C c n r  (Voir Ia hg. a i  du riilpirrr dcr Zli iui , i l ) .  

(31 Lu La Trzms;tb psd*.! & # m f  , k k f ,  c. 1, 7.  45. 
( 4 )  ,iiri,iyu. dr I,i"c"~",$. pi.rrc grlv.. d. SU C"mr""~ du VI, dr. Ero,icn. Rprrrrni",ii di, irigr,,i, d i i n i c i  rn 

co3,","c <!">,. 
( 5 )  Ycn ~410. - Bibl. orr. ,  fr. 1 1 6 ,  101. 79. 
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114s de la ja~iibe. Ils ne coiriposaie~ii, ind6prndaniment de la semelle, de quau-e 
lpièces, une empeigne, deux quartiers et "11 devant de tige('). La figure 1 3  doiiiie le 
I X I ~ I V I I  dii Iiautaoulicr lach en del ior~,  doiit la ligiire S u  monir6lapliysioiioinie. Aiitsi 
<lui-ent être taillées les chaussures qu'on reprocha A la Pucelle d'avoir portées. 

Dans la seconde catéeoric se ranzent les souliers s'ouvrant sur le milieu dii cou - 
i clc pied. Deux pitcc~aculcment 
7 1  en formaient àlafoiîl'empeigne 1-1 1 7 1  

1 sait ces deux pièces depuis 
I'extrCmitC de la cliaussure 
jusqu'à la naissance, de la 
fente est très visible sur la 

~ ~ 

i image de 144 1. 
l En troisième lieu vien- 

tincs, le long et c n  dehors de l'axe du pied. II en était de deux sortes. Qu'ils appar- 
tinssent à l'une ou à l'autre, ilsemble bien qu'ils fussent taillés, sauf lasemelle, dans 
iin seul morceau de cuir, suivant la coupe employée pour les houseaux à plis et que 
iious reproduisons adaptée à un soulier dans la figure i5 ('J. Pour les uns, donc la 
figure i n  a donne un spécimen, aucun doute n'est passible. Quant aux autres 
(figures 1, 8, 9, i l ) ,  beaucoup plus souvent rencontres, nous sommes porté à 
croire, sans pouvoir l'affirmer positivement, qu'ils étaient taillés de  la même façon, 
avec cette différence que la partie comprise entre les lignes pointillees qu'an 
distingue su r  la figure 1 5 ,  au lieu de rester pleine, etait évidée, comme on le voit 
dans la figure 16, les lignes AB, CD et EF se cousant aux lignes AB', CD' et EF'. 

D'après les iextes, la basane('), le cordouan(*J, la vache(') et le veau161 paraissent 
avoir été les seuls cuirs employés pour i'extérieur des souliers. Seuls les contreforts 
purent être, selon les statuts, de cheval, de cerf, de biche, de porc et de truie(7J. 
Enfin, coinme de nos jours, les souliers furent à simple ou à double semelle(sJ. 
Ainsi qu'on a pu le remarquer en examinant les différents types de chaussures 
représentés au cours de ce chapitre, la plupart des semelles, cachées par l'empeigne 
qui les déborde, demeurent invisibles. Seule, la figure 7 offre ?exemple d'une semelle 
débordant le soulier, ce qui prouve la rareté de cette disposition au quinzième siècle. 

i l )  i'un dis  quait i in poursir e r a  uili; d'un =d morieau iurr  I'rmpcign~, iioii 1. h Sgurc , j .  
1") Pour i'iniilligror. dr  cc piiron. on w rrp0rr.n iur  .rpliniioiii qur no", .won, do."& du houxiu 3 ?Li 'hlPii.. 

dm 
( 3 )  131,. -o.&"". 4<,,0i', ,. XI,, p. 4,4. 

1466. - ibid.. L. XX, 8 1 ) .  

( 4 )  r i i l .  - ibd. l. Xti. p. 114. 
ilio. - ibid.. t. II. 166. 
tris. - 7.. Cpt& rd!. de P. A..d?lai, lo i .  16 ucrio. 

(j: 5350. - Ordanm. dri ni, r II, p .  166. 
:SI ~ 3 5 0 .  - iiii.. 

i lil .  - ibd, t. XVII, p. i 6 6 .  
17) 'lm+. - Oid>.#. dl' .Y. r. XXI ,  p. 563. 
( p )  iIdo.  - Pimi.  bvinl .  Ur drri dz &urs.. r. II.  nn 

l e i a .  - 2.. LpOm. k P. Bxrdriol. (01. ,I "Ci,.. 



L c .  soiiliers n'éinieirt pas 1i;ii-iic iiidisl>eiisnble du costume au temps de 
Cli;iilcs V11. Siiiv;iiii i i i i  us;ige qiii r u ~ ~ ~ n i t i ~ i ~  itu L ~ ~ A C I C  ~ I ~ C C ~ E I I I ,  les c I ~ i t ~ ~ s s ç ~  
semelées en tiiireiir lieu assez frkq~ierninent et, bien que ce genre de chaussure fu r  

plutôt de mise dans l'intérieur des appartements, on 
le portait aussi au dehors. Pour marcher en  terrain 
humide, des patins de bois, généralement peints en 
blanc et bridés de cuir noir, le préservaient de la boue. 
Ils avaient presque complètement remplace les galoches 
à seinelles de bois(') ou de liège('), si souvent men- 
tioiinees dniis les comptes dii quatorrième siecle. Ces 
patin3 s'adaptèrent d'ailleurs également à des souliers e t  
même, quoique plus rarement, à des houseaux. La 
figure 17 montre une paire de patins de 1434, d'après 
le van Evck de la National Gallery représentant . . 

l i 4 3 4 1 .  le facteur lucquois Ar- 
iiolfini et sa femme dans une chambre de leur 
maison de Bruges. En France, les statuts des 

i l $ .  1s. - Lai". d r i . 0 ~ ~  ci  dr,,u, du parin diai, dïrn0lfi"i. 

faiseurs de patins exigeaient que les brides fussent de cuir de vache noir et clouées 
de chaque côté de quatre clous(J1. On voit par notre dessin qu'il en était 
de même dans les pays flamands. 

La figure i S  donne qualre aspects du patin droit d'Arnolfini : profil externe I ,  

l , r~f i l  interne a ,  ~ ~ S S O U S  du patin en contact avec Ic aol 9 ct dcasira d ~ i  memc p;iiiii 
eii curiiaci avec la srmelle de In rlirussure q.  

II est à remarquer que les patins ne paraissent pas avoir éte admis dans la teriue 
habillée avant 1440. A p a r ~ i r  de cette date, jusqu'à la fin du  règne de Charles VII, 
il fut  de bon ton de les porter en tous lieux et, pendant vingt ans, les patins claqué- 
rent sur le carrelage émaillé des logis seigneuriaux aussi bien que sur le pave des 
villes et dans les sentiers de la campagne. 

i i i  i 3 6 7 i j p o .  - Pran. 1nr.n~. dcrduis dr Bouc$.. i. 1. n.. 667. > L O S ,  1 ~ x 9  i L. II, n'. + l i .  i 0 g .  9 5 9 6 .  
Lc <1 dcrcmbir i11(, il puui Ir duc Phiiippr lc Hlrdi .Jzhl<~ Saumur, iuiduaniir. 6 if. ri dcini f u r  r i  y-irri dr 

1 i i r i t l l e i  i eu iu i i  'Aaurii, 16 )n:iti dr  plrU<, # risuiin diiioubi hi d .  'i-~ni / I d .  ,#id.. nn iiol. 

11) i l1%t188 .  - I d . ,  nid.. t .  1. na. i6i6, L ~ ~ S ,  > % z g ,  L. II. 0'. 4,'. 1?59, 2 6 0 8 .  

( 3 ,  i<ili - Orda"". dl',8", <. Xi". p. . I i .  



CHAPELET 

Au rnoyeii 5ge, le terme de chapelet ne désignait pas encore i'objet de piété 
aujourd'hui connu sous ce nom; il s'entendait simplement d'un diminutif du cha- 
peau. Or l'appellation de chapeau avait alors un sens beaucoup plus étendu que 
celui qu'elle possède de nos jours. Elle comprenait non seulement les coiffures 
composées d'une forme avec bord circulaire, dérivées d u  pétase antique, mais encore 
les couronnes, bourrelets, bandeaux, etjusqu'aux minces galons ornés de perles ou 
de pierres prkcieuscs qui ceignaient les têtes des Iiauts personnages dans certaines 
saleiiiiiiCs. C'est iin cliapelet de fines perles que portait à nu cbicJ('i, c'est-&-dire 
autour de sa rête nue, le rai Edouard I I I  d'Angleterre lorsque, en présence de ses 
clievalierr, il s'en décoiffa pour en parer messire Eustache de Ribernout, qu'il venait 
de faire prisonnier. a Messire Ususse, lui dit-il, je vous donne ce chapelet pour Ic 
mieulx combatant de toute la journée de chiaus de dedens et de hors, et vous pri 
que vous le portés cet anée pour l'amour de mi. Je  scai bien que vous estes gais et 
oniailreus, et qiic volentiers voiis vos trouvis entre dames et damoiselles. Si dittes 
piutout l i  oii voiis veuès que je le vous ay donnet. Et tant, vous estes mon 
prisonnier : je vous quitte vostre prison: et vous poés partir d e  matin, se il vous 
i~lest. u Et le bon Froissart, auquel nous devons ces détails, ajoute : a Quant messires 
Usrassei de Ribeumoni oy le gentil roy d'Engleterre ensi parler, vos poés bien croire 
qu'il fut moult resjoïs. Li une raison Cu, pour tant que li rois li faisoit grant honneur, 
quand il li donnoit li prix de la journée et li avoit assis et mis sur son chief son 
propre ciiapelet d'argent e t  de perlesmoult bon et moult riche, voiant tant de bons 
chevaliers qui là estoient('1 2 .  

1.a ressemblance des perles ou pierreries qui ornaient de semblables tours de 
tête avec les grains des patenôtres Iit donner ces dernières, au cours du seizième 
siècle, le nom de choprlrt. qu'elles ont conservé depuis. 

La Cliruriirqi~c dci Cord~iier~ nous a appris que, lorsque Jeanne d'Arc était désarmée, 
elle avait « estat et habis de chevalier, sollers lachies dehors piet, pourpoint et  

caiiches justes et utig chapelet sur le tiestel? 9. L'expression de chopelel s'appliquant 
ausri bien à un chapeau, au sens moderne du mot, qu'à un bourrelet sans fond ou 
à uii galon d'orfèvrerie, il est difficile de savoir laquelle de ces trois significations 
l'auteur de la Cii~unigilc dei Cordclirrr a entendu lui donner dans la phrase précitée. 
Sous croyons cependant devoir en écarter tout d'abord la dernière, car il nous 

- 35, - 
parait évident que si notre héroïne se fur montrée un  seul jour le ii.oiit ceint C I , ,  

çIin~>clet orfdvrb dru grands seigneurs, $es juges n'eussent pan wanqué d'ajouter toiit 
spécialement A leurs griefs le port de cette luxueuse pariire; or I'acte d'accusÿtioii 
de la Pucelle semble bien ne lui reprocher, en fait de coiifures, que des chapeaux, 
soit d'étoffe, soit de feutre ras ou velu, c n j r l l o ~  sclr piirui. Lcs Ctroits bandeaux 

d'orfhvrerie furent d'ailleurs rarement usités au  temps de 
Charles VIL. La mode si repandue alon des cheveux tailles 

'$ï en écuelle en eut permis difficilement l'usage. Aussi préférait- 
on aux galons orfévrés les chapeaux en façon de cornerie, 
inaugures dans les premières annéesdu siècle('). C'iiaienr des 
bourrelets sans fond, imitant les turbans que formaient les 
cornettes des chaperons enroulés autour de la tète. On lei 

r - 
' . . "'\ 

recouvrait ordinairementd'uneimitationde feuillage, feuillcs 
delaurier, de chêne(*), de rouche(').de myrte141, parfoisseméc 

KG S . -  Chi~cLcidrJ-m. de perles et de pierreries et toujours ornée d'un joyau eii 
'omir d. Dunoil (Vers >,iO). 

son milieu, au-dessus du front. La ligure 1, qui représente 
la tête de Jean, comte de Dunois, d'après la statuette de ce prince, consei-vée dans la 
chapelle d u  chiteait de Châteaudun, en oKre un spécimen, damnt des dernières 
annees du règne de Charles VII.  II se peur que Jeanne d'Arc ait étt  vue parfois 
ainsi coiffëe. Nous croyons plus probable cependant que le chapelet mentionné dans 
la Chronique do Cordrlirrr était un  simple chapeau, componé d'une forme et d'un bord, 
du genre de ceux que nous allons passer en revue dans le chapitre suivant. 

. . 
isqi. L Bruxcllci, Bihl. ruy.. goi6.  ral. i.' 

Ycrl 1150. - ILL.. ~ 1 6 .  Col. 485. 
, + i r .  - chip.lie du chiieru de clizinudum. rriiu. drjcin. d r  D U S O ~ S .  
,160. - Bibl. *ai.. Ir. 6461. lolior i63.  . i n  rrrro, ~ 4 )  verso. 

LI rovchc n'ni auire qur L lruillr d u  raieau. dit ir" dis n ira i .  Lri .uwuis modcinri r'eoni i n ~ p r i i  sur ta r igi i ibi i iun du 
mot rou8ir. oiihogriphii iauir rt r i rrs d ~ n r  1ki ~nr ic i i l  iriicr. rani induit i fort pir r i ir  rr i # n r .  

( 4 )  Rrul i l~  dc Srini-Biron. ihipclcu dci rlirrilirn du Clirirl (Kg. i m  du r\>rpiiis de Liinuii,. 

' ;  C.L c ~ ~ , u ~ c  a nu iiii.lrt iiii C ~ ~ C ~ C C  dr 6ni piici son <hiel S .  (rroi8srrc. Un"., i. IV. p. d i ) .  
( 2 ,  Id.. , , , i d ,  y. 83 .  
( 3 ;  Bibi. l i t .  Ci. l i a i S .  hi. 466. 



CHAPEAUX 

Dans son Chonipioii dei Damei, composé en 1 4 4 ~ ~  Martin Le Franc résume ainsi 
le cosiume de la L'ucell~ : 

a Chappiau d e  fiiultre elle portoit 
« tleuque fi-appée et robes courtes ~ ( ' 1 .  

Nous sivioiis dCjà par I';ictc d'accusniion que Jeanne d'Arc s'était coiffée de cha- 
peaux, ~ ~ i j r l l o i  ie i i  pilrui; Mai-iiii Le Franc précise en nous apprenanr qu'au moins 
L'un de ces couvre-chefs étair de feurre. 11 est vrai, comme nous le verrons plus 
loin, qiielesciiapeauxd'étolfe ou de fourrure en usage alors recouvraientdes carcasses 
de feu[,-,, mais l'exprersion de chapeau de feutre, employée par le prévôt de la 
cathédrale de Lausanne, semble plutôt indiquer un  chapeau donc le feutre était 
appal-eiit. 

Lc fciiii-e dci  clinpeniix se i.iis.iit de puils d'agneau, de casror, de lièvre, de lapin 
et de blaii-esui"i. Celui qui p~rair avoir été le plus fréquemment employé s'obtenait 
avec le poil du castor. Bien que le terme de castor fût connu de nos ancêrres('1, ils 
doiinaiei~t de à l'animal, aujourd'hui appelé de ce nom, celui de bihrc, et 
les mcnlioni de cbnpiaax dr 6iiure, vendus par les rhoppclierr dc feurlrc, sont de 
beaucoup lei pliis iioinbreuses datir les anciens textes. Des camptesde la fin du qua- 
torzième siècle nous appi-riiiient qu'il y avait alors des chapeaux de bièvre velus(<), 
ce qui iiriplique qu'il e n  existait de feutre ras. Ordinairement noirs ou bruns('), il y 
en eut aussi de gris"), de blancs(!) et de vermeils 

On les distinguait en chapeaux sengles(v), c'est-à-dire sans doublure, et en 
chapeaux doublés ou fourris. 

Poiir doubler les cliapenux de bibvre, on eut rrreurs au uütin(~1, iiucritJ;~Ii~i, nu 
velours('), au drap d'écarlate('). Ces différentes doublures les recouvraient, soit en 
partie, soit dans leur totalité, au  dehors comme au dedsns(Jl. 

Quant aux chapeaux fourrés, ils se composaient d'une carcasse de feutre, qu'oii 
~arnissait  de gris, de martre, de roys ou de menu-vair W. 

II est fait mention parfois de chapeaux de bièvre fourrés(i), sans que l'espèce de 
leur fourrure soit indiquée. Nous croyons qu'il s'agit là de chapeaux de feutre de 
bièvre, doublés de fourrure également de bièvre. 

Tels étaient les différents genres de chapeaux de feutre dont les comptes des ducs " 
de Bourgogne nous apprennent l'exisrence à la fin du quatorzième si4cle('l. 

II est rearettahleque nous ne ~ossédionîuanune documentation émte  aussi détail- " 

lée pour l'époque de notrehéroïne. Il paraît cependant. d'après les images, que, si les 
formes de la plupart des chapeaux s'étaient modifiées au cours d'une périvde de 
trente ans, leurs contextures dtaient restées les mêmes. Les monuments figurés nous 
montrent, en effet, sous le règne de Charles VII,  des feutres de formes nouvelles, 
mais qui n'en sont pas moins tantôt ras, tantôt velus, sangles, doublés ou fourrés 
comme ceux du  temps du  duc Philippe le Hardi. 

Une fourrure de chapeaux toutefois n'est mentionnée dans les textes qu'à partir 
de 14", c'est l'astrakan qu'on appelair alors ogtirau dc Rornménie(g). 

Nous connaissons, par ce qui précède, les éléments qui entraient dans la confec- 
tion des chapeaux de feutre des quatorzième et quinzième siècles, il nous reste à 
découvrir les formes qu'affectaient ces coiffures au cours de la période qui s'étend de 
,425 à ,435. 

L'enlumineur, auquel fut confié, eii ,451, le soin d'historier certain manuscrit 
du Champion der D<irncl, que possède la Hiblioth4que nationale, tenant à en interpréter 
fidèlement le texte, ne manqua pas d'y représenter l'héroïne, coiffée d'un chapeau 
noir ayant l'apparence d'un feutre velu. Le reste du costume dont il l'a revêtue, 
trahit sa préoccupation de montrer surtout la femme dans cette image de la Pucelle, 
que, contrairement à la vérité historique, il a dotée d'une longue chevelure flottante 
et affiiblée d'une cuirasse Carnazone à seins proéminents. De cette Jeanne d'Arc de 
i q i i ,  dont la figure i offre le le chapeau seul présente quelque intérêt. 

On  sait qu'avant la Renaissance, pour des raisons que nous avons exposées au 
début de ce livre, les artistes, ayant à reproduire des scènes du  passé, habillaient leurs 

! 3 .  I d . .  Ibid.. t.1. n. i061 , . .  
i l g o .  - I d . .  ,>id.. r. II. "i ,,,o. 

( 2 )  .161. - 16.. l i i d . .  n- i6aI .  , 1 9 3 .  
, ,go - ,*..,*il.. ci.. l i a . .  , < , o .  l',.. 

, ,  . . . 
(4, i i S , .  - I d . ,  riid.. o. ,640. 

> 1 8 4  - Id.. laid.. ni ii.l. 
:i, i i b y .  -14..  ,$id., ""8 , i l , ,  lilj. 

i l g o .  - Id., liid.. n- 1408. I < i o ~ l o i i .  
16) i l S i  - id.. Ibid., n. i l g l .  

1188. - i d .  l b i d . ,  0.. *)do. 3606. ,661. 
, 389 .  -16..  !>id.. 0.. I i E l .  ii?i. 352s. 31.9. 

. ,. . . .  , 
l ; )  1 3 8 7 .  - i d . .  ibid.. ns. ~ 7 9 3 .  ,859. 
(6 ,  i l  , ~ " r r i  ',ri ihip..i"r dr p.iiilr, iir pi"m.r ilr dr 82 (Sronr d< iili",). 
( 9 )  i411~iti. - L. dr Lbard i .  LI< Drii d i  diurr.. i. 1. 769. 

l i l a ~ l l .  - id. .  ,>il.. nl i-6s.  



pcrsonnagci :< la mode du  temps où  ils exécutaienr leurs travaux. Particulièremeiit 
e n  ce qui coiicernc le cliapeaii, l'eiilumiiieor du  Cliompion da Danici de i45t  n'a pas 

failli àcette coutume. car 
celui dont il a coiffé la 
Pucelleserencaiitreassez 
fréquemmcnr dans l'ico- ka, nographie de ,450 à , ,.. 

,463 (;). Mais ce genre 
k L X .  ,. .-ÇliiVI'" 

4~ i.iiili de feutre aiair éte en 
:>,,,:. usage plus ancienrir- 

ment. 011 I'nvair vil  en 1116 porté par 
Guillaume de Ilaviire, comte de Hol- 
lande, àcheval, au moment où il venait 
de débarquer du riavire qui l'avait 
ameiiérl'Aiiçle~errecnZélande(~). C'est 
i i n  cli:ilxau de i n h e  forme, fourré de 
c;isroi, qui  coille le clief de L' i>aini i ic ii 
/ '<r i i lc l  dans le vari Eyck, conservé sorts 
ce norn au ,Musée de Berlin, et dont la 
ligure 2 donne ici la reproductioil. 
Rien n'infirme absolumentl'apinion de 
M. Durand-Gréville quiassigne à ce ta- 

... . . . bféau l a  date de 
. . ,438 (1). Il se pour- 

. .. 2 ~.,.... ... . 
i -._____,-,. rait cependant qu'il 

i i p .  3 .  - Cliipc:iu A 
fût plus ancien de fig. 1 .  - CI~.V.U dr rquinirr jvcri i ~ ~ ~ l .  

d I : v  quelques années. 
Toujours esc-il que le chapeau de L' i iornrnr  i l'eilirt se retrouve 
dans des miniatures qui nous paraissent avoir été exécutées vers 
i,135(1). I les tdo~ic~orsible  queJeanne d'Arcaitusé d'uneforme de 
cliapeaudaiii on conriate l'existence Ala fois eu ,416 et en ,435. 

Nous ne devons pas oublier que l'acte d'accusation, détaillant 
, F lagarde-robe de la Pucelle, ymentionnedeuxespécesde chapeaux, 

capelloi iru pilroi .  En admettant donc que notre héroïne ait porté 
-4, celui du Champion dei Daiiia (hg. i ) ,  il n'en paraît pas moins cer- 

, tain qii'oii dfit la voir parfoin coiffée d'autresmainièrcs. Les formes 

I ri ,.-C,ir"i"udry*illr 
SOLM lesqitelle~ se manifesla le chapeau au cours du quinzième 

t r o ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ n c ~ ~ r p o ~  siècle furent d'ailleurs à tous moments des plus variées. Un  
:y<" ,O", type de feutre, en usage du  temps de Jeanne d'Arc, se distinguait 

par '.II évascrneilt accentué du haut de la calotte, qui prenait ainsi l'aspect d'un 

;II iirurr, di TU,;". 6,. ,9 '<"Y. 

12) ,,"b<,t < z  y<-" " m a  L,<i, p .  17:.  

(11 Bibi. nit., Ir. o l . 5 5 3 ,  lalios 4 .  30, su. 6% 

tronc de cône renversé. Les bords n'en étaient par toujours souples et Iégè- 
rement relevés, comme ceux des chapeaux que nous venons de voir ; ils se 

trouvaient quelquefois horizontaux et rigides. La hgure 3 montre un chapeau 
de ce genre provenant d'une miniature d'environ ,428 ('1. Les calottes tronconiques, 
à fonds evarés, accompagnées de bords plats ou concaves, persistèrent jusque 



sous le règne de Louis XI (11. Elles fureiit pl-incipalement usitées vers 14.10 date 
à laquelle le fond de beaucoup d'entre elles s'agrémenta eii  son ceiiire d'un 
iiinbo en pointe plus ou moins saillant, très caracrérisrique ('1. 

II y eut des 
chapeaux à calot- 

_: tes évasées, dont 
,a- 

r i ~ 6 . - C h 8 Q ~ u 1 i r l a i i r  'esbordsrabattus 
h.mi,phiriq"r c i  .i bord. auréo]aientlatête 

raoriirr IV.'< 143o1. 
d'iine sorte d'au- 

vent circulaireiV. Tel est le cha- 
peau de paille d'environ 1 4 3 0  

représenté par la figure 4 ( 1 )  On 
retrouve la même 
formedans le feutre 
d'rlrnolfini, sur soli 
portrait en pied de 

: - 1;i Natioiial Galle- 
c~!" , ,<  , , ~ ~ ~ ! ~ > " ~ ~ < t ~ q " ~  

c O S  C S  ry, peint par Jean 
[XV-" .,c~,.:. vanEyckeniq3q,et 

que reproduit 
la  f igure  5 .  
Nous n'avons 
pas rencontré 
ce griire de 

.- l e s  m o n u -  
,, m e n t s  an té -  

rieurs à , 4 3 0  
r:" " ~ "k,".~,, ~""1,:. : . . 

bordsquenous 
venons de voir i des chapeaux cyliiidriques ou tronconiques entourèrent également 

1 x 1  \'cc, ,440. - BmbL. xuzt., Cr. ~ 6 4 ,  FOI. 3 verso. - BiM. dc rArsemat, 5 0 7 0 ,  $01. ~ > 6 .  - Kbl. d'Auri>lac, S. ~ 0 1 ~ ~ ~  7 ,  
9. - H ~ ~ n e i i i l i r n c c k .  i. IV. nl. 

il<i. - Niii.nbrrg. hi",. grimin. W. la,. ,. 
Ylrl i l i b  - Oibl.  diSiin%-Omcr. 881. la,. i vrno. 

i 4 5 .  - B b l .  mi.. ir. l b < B .  <O,. ,,a Vii. o.-H.i.,d. Viilrd.i.o.iniii 
$ 4 5 5 .  -&hl. nz,., Cr. 3 0 8 ,  $0,. ,b5 verso; Fr. 3 " 5 3 % ,  r d .  13 , .  
i 160. - Ibid.. ir. 6465. fol. < i l  vriio. 
~ 1 6 3 .  - Ihid., lr. 1643,  61, tlo. 

,ab;  - Bruiri,... Bibl. gi41, i",. ,,S. 
r . - Ibid., 9961. (0 , .  ,do 

(2)  Vus ,440.  - Btb!. ~uac.,  Cr. 3 3 ,  fol. 7,s  vcrsoi rr, 164, foi. 29. 
i i i 3  - hlu i i i  d r  Yirriillcr, Cni i i i x i i c  iu vol i Ir rovr  dr Bourgognr. 

1 ' 5 5 .  - U h l .  W C .  Cr. .%OS, tolmo~ C S >  uc r~o ,  IOCI. 
1436. Ilirorlsi di .5r#iie.D*mr. c. 1. pzn ihr i  7 .  i o ;  i. I I .  pl. i. 
Y.,, ili*. - B,b l  nri.. ir. gob i .  ro,. 9 .  

i i h o  - Chid.. la<. g $ i l .  hl. mi lai. iSo3a. Col. 4 7  
,<iii. - Br" x.,,. i. B,bl. ,O). .. g94 r .  10,. II* ""2" 

, 167 .  -hi*, g i + i .  iol. " 7 8 ;  9141.  fol. a io .  

, r ,  >'<,, ,,,o. - B,b,, ,,*r., r.. > 0 5 , s ,  ("1. 4 3 ,  
, 475 .  - I l , ,d . .  hi Ti!,. roi. .Ti. 

i 1 < 0  -- 'Iiii.i n u  *,hiin. d. disriiir dr ,a<opo ""lli., 
> i 9 h  - B , b l  iili.. Cr. , i o o , .  ,hl. >,. "r.<o. 

des calottes liérnisl>lié"qiies ( O .  Ce dernier type, dont la 6gui.e 6 ollie iiti  

excmplc ('1, apparait daris les images vers 1410 ('). Si l'on s'en rapporte A iiriç 

miiiiatui-e de 1 4 4 1 ,  conservée aux archives du Capitole, Charles VI1 I'aurÿit 
adopté pour son entrée à Toulouse en cette même année. Des chapeaux semblal~les 
étaient encore de mise en 1471 (0. 

Les bards qui accompa- 
gnaient les têtières hémisph&- 
riques fureiit parfois rabat- 
tus en auvent (fig. 7) 1'). On 
t r o u v e  d'assez n o m b r e u x  
exemples de ce mode, usité 
de tout temps, dans l'imagerie 
du quinzième siècle (6). Les 
bords rabattus atteignirent uii 
grand développement dans les 
capelines, coiffures destinées à 
garantir du soleil ou de la 
pluie 17) .  

C'est vers 1 4 3 0  que cer- 
tains chapeaux commencèrent 
a s'exhausser en façon de mont- 
~ o l h è r e  ("). Cette forme très ca- . 

i-acréiistique, qu'on nc rencontre plus après ,460, semble avoir étk particulièrement 
usi~ée eii Angleterre, vers 1433 (91. La ligure 8 en  donne un spécimen dans la 
reproduction du  portrait de Baudouin de Lannoy, du Musée de Berlin, peintpar van 
Eyck vers 1435. Urie miniature anglaise montre la même calotte bombée, accom- 
pagnée d'uii bord rabattu (fig. 9) (4. 

1 )  V 4 3 .  - Bibl. m l . .  fi. 357.  fol. i .  - 8ibi. dc Poiiicii, ,,. Fol. 
1111. - l o u l o u ~ e .  Archivri du Capiiolc. Enirrr d'homm~r dr pird dini 1% riIll d'Albi. 
Ycr' 1435.  - Uibl, ns l . .  Ir. %.il?. Li# i 

-- . ..-- . --.,in dr Pi i incl lo  .. p.... ounr *,p,ionx <Ango,,. 
i I I i ,  - hurrmbrrs. hluxir grimin. ,  998, foi. i96 vciio. 
"ln i<l i .  - Hl",U d< ( l i irn. roi. ,oy 

~ 4 b . j .  - B,"zc,,c,, BhL. CO?., g*,,, Fm,. " 3 ~ .  
(11 Vrn i l Io .  - Bibl. nzr.. 6. 351. Cal. >. 
(31 Bib,. "a,., Cr. 7 3 ,  <O,. 9 3 3  vc,,o. 

(4)  Bib,. ni,.. Ir. .os. Fm,. g. 
,., ,>, V<" WX. - B~bl. w r . ,  Cr. "6:~. la,. g., 

(61 Y.,. i 4 . 0 .  - BU. o.i.. r r  . B , ~ ,  ratioi rrna. .<. rriio. , , i .  
1 4 x 5 .  - Çh""till>.. Music  candi. C-i."dii~i d<l Tri' ?:>ilr rirurr,. ,"in. 
l i s i .  - Bibl. nai.. hi. i i 5 8 .  101. 80.-Londres. Liiiibrih Pihir. 1.6. lui. t .  

$499. - h,""iel,, !dus. oz,. b.,vzr., Rc , s~ , c  dc h " % b  
~$35. - Uibl dr  Carzruhr. XXYLII. lolioi 153.  314. 
LUS. - cliipcllc s i i ~ i ~ N i r r l a i  du \itiiin. rn rrCgju. du studio dr ~~~t~~ V. 
1616. - i l i r n l h  d< 'Vn'olil-Dumr. I. I l .  Plrnrb< 43. L i .  6 3 .  6 8 .  ?a. ii. 
, < ,o .  - Oi"X.ll.i. Bibl. cor.. 6 .  col. < <  *..-. , . . ~ ~ ...~ 

I I :  Vcn i l i o  - Uibl. iiri., lac. i8-16. ial. 18 .  
' 4 9 ~ .  - Brurcllcs. nibl. ro?.. go>o-x1. iol. 46 ucrio 
,649.  - Ibid.. i 0 9 3 S .  10,. 1 5 .  

~ ~. 
(dl Vc.8 i l i o .  - Bibl. lut..  f r .  ioa8i. Col. I r  rrrlu. 

l i 4 O  - lbid., b. ;64. bii. 1 
i ~ h o .  - Ihid.. >hi. i8alo. Coi. LI r..Ta. 
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quinzième siècle, consistait dans une calo~te liémispliérique de Iiauteur variable, 
entourée d'un boiirrelet pliis obi inoiiis Cpais('1. La iiRrtre to  en  oRie iin exemple, 
iirC i l ' i i i i o  itiii,i:itiii.c <i'eiivii.i>ii i.f!iulil. 

L'importance du bourrelet qii'oii y consiiite s'acceiitue daim Iç cliaprÿu i-epi-4- 

senté par la figure i i ,  provenant du  Borroce de I'ArsenailV, transcrit par Guillebert 
de Metz vers ,440. C'est iine coiffure de ce geiii-e, à bourrelet encore plus volumi- 
neux, que porte u n  des personnages de la F'oiil<iiiir de Vit, du Musée du Prado, 
copie, parait-il, d 'un van Eyck, aulourd'liui disparu('). 

En même temps que ces épais bourrelets, il y en  eut dont les proportions furent 
plus modestes, ainsi qu'en témoigne la vignette du Briiiinire dr Salirbury ('1, dont  nous 
donnons la reproduction dans la figure 1 2 .  

Des bourrelets remplacèrent parfois les bords relevCs ou rabattus que nous 
avons vus la base des calottes en forme de montgolfières, ainsi que le montre la 
figure 13, tirée d'une miniature d'environ i4z5(6i. Les Anglais exagérèrent encore 
la hauteur et l'évasement de ce genre de coiffureiri, qu'ils accompagnèreiit dans 
certains cas d'un bourrelet plus saillant(81. Les bourrelets entourèrent aussi d'autres 
formes comme en témoignent les deux chapeaux reproduits dans la figure ig(31. 

1,) YI,* i40i.- Oibl  drTrojri .  119, hl. i i 8 .  
iliY. - Uill inri. Ir. a8iu. iioiiibrrui ririiiplr3. - U?bL, dc !,Lrscrml, 5 > 9 3 ,  1ol?os ~9 "cr%o, 819. 

- Ciiriiiilly. Lluirr Cniiiii. Czirndrirr dri  Tiu r i i i cx  Hewni. Llircinbrc. 
14lo. -Dib). nii.. ir. 151. i o l iu l  66 rrrio. i1 i .  i 4 0 .  
~ 4 1 1 .  - Lbid.. lr. < > y .  $01. 2 %  r r r i o .  
> u o ,  -Bih, .  d ~ r A r ~ ~ " ~ ~ , 5 ~ , ~ ,  fd:o 4,. *%*. 
~ 4 4 3 .  - 8ibI. nat., fr. 1x6, hi .  7 .  
,453. - x., cc. 2 ,533 ,  ,a,. ,, "em". 

1 ~ 1 6 .  - Miid<< dr .V#ti~.Dmir. t. 1. plrnrhrs 2 7 .  48. 5 5 :  i. II. ptmrbei l i .  I I .  I V ,  67. 
.,is. - Borcarr dr  \luniili, Jug~nicni  du duc d'Alcnjan. 
Ycrr > < 6 0  -Bibi .  oli.. fi. G461. hlios 165 rerio, .o., 936,  331. 

,465. - ibid.. Ir. ,645, 101. 1.6 rcno. - Bruullcs. Bi61 r o i .  ii?l', fol. 1 3 s ;  9311, fol. 11 VirSa 
.<I;. - Bibl. nni.. Ir. 254.  Folio. 16, i l .  
><69. - Lbid.. i?. 9 8 1 .  fol. i .  

><,o. - B."".,,.,. Bibl. Ta)... 1 ,  fol 1. rirra. 
Ycri - Ccni>r. Bibl. u n i v i i r i t .  fr. 5 .  hl. .g. 

~ioo. - Bibl. nrr . .  6. 9684.  lol. i i l  virro. 

. . 
;31 VC,, ,s40. - nihi. dc ~ A C , C ~ B ~ ,  5 0 , 0 ,  rot. SC,. 

I r ]  D'aprri M. qurriid-CrivilIr, I'origiiial d. cliriitc i iai  HuLerwzrn E>ik r n  1416. Lrs roitumil dri 

tri. *ir<irnc< di ooii.ii <.,,. dcrnii,. da ,% .iiip.rixrni d r  pirlrgcr r i l lr  opiliioii. Pi"". rio!oiii 

, , ~ ~ 

(61 Bibl.oar., Cr. 8 0 0 8 7 ,  Col. S i  "crio. 

(,) vcrr 1111. - b i t .  MUS.. ~ i i l .  ~ i .  1ni8, col. 6. 
( 8 )  Lbid.. 61. 3 1 .  
{ g )  ver# , 4 2 5 ,  - 8,bI .  ,xar,, 6,. %0087, <O>. 3s verso; 1,. $ 0 0 6 S ,  1°C. 3 4 ,  vcrm 

I,ca 1ioi.J~ d c ~  cIt;~l)eiit~x que I I U I I Y  a\,oli8 OYUII I~I ICJ  ju~qii'ici YC ~ I . O U \ ~ C I I I  cil- 
conscrire uiiiformément les calottes sur tout leur pourtour. II y cn eut qui iic 

conservaient pas cette reg-ularité. Tel est le bord dit c h a ~ c a u  sue orésente la 

devarit contre la calotrr. La k r t i o n  de  bord 
ainsi retroussée s'appelait u n  rcbrai. Ce genre 
de chapeau se rencontreassezfrequemment dans 
l'iconographie de i q t o  à ,460 (O. Quelquerois 
le rebras, au lieu d'être arrondi, affectait la 
forme rectangulaire, principalement dans les 
chapeaux i calortes canioues lfir. 161 ('1. . \ O  , 

Le dessous des bords rebrassés brait souvent 
" 8 .  17 .  - Crpc1;me de doublé de fourrure, vienne,it de le VI. ' 8 . -  C ~ 1 0 ~ e l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ q ~ ~  

+,cri,, (i(3,). i rriiin, ricringulii.. :*rr< > < I o ] .  
montrer les deux dessins préc6denis. 

Les uèlerin~ affectionnaient i i n e  camp. 
~~~~~ ~ ~~~~~ ............ -..- .- r - 

line, sur le rebras de laquelle ils fixaient 
une enseigne de dévotion, parfois accom- 
pagnee de coquilles (kg. 17) (U. 

Dans que l~ues  chaneaux. les bords se . . 
trouvèrent fendus latéralement dans toute 
leur iargcuriusqu'i la calotte, de  faion à 

. former une partie antérieure rebrasséeau- 

figure z i ,  est &chan< 
d'un effet des plus 

dessus du  front et une partie poîrérieure 
Fi%. "0.  - i b r d i  *.ioupe< rabattuesurla nuque. C e  mode se rencon- ,"Sn 1 ~ 3 ~ : .  

trainditléremment avec descalottes rondes 
(fig. 18) ('1, ou cylindriques (Cg. i g )  

I l y  eut aussides feutres, dont les bords, 
relevés sur tout leur po~irtour,  s'agrémen- & 
taient d'échancrures (hg. ao ) (~ l .  Un cha- *.,-. 

--. 
peau, à bords échancrés, haut de forme 
et étrange d'aspect, se distingue dans , 
un tableau catalan, du Musée du 
Louvre, d'environ 1430, représentant /r 
le jugement de saint Georges. Le r k . ~ s . - ~ h ~ . p z u i b e ~  

j*.,, 1430: bord de ce feutre, que fait voir la 
:ré de manière à produire deux sortes d'ailes retombaiites 

bizarres. 
1 - 1  vli. I+s>. -Bibi. . r c . , i ~ ~ .  .,.g<. roi. isg 
PI vers >41a. - "ib~ .  nar . , r r . , , , f o~ .~g t ;  ~ C . ~ ~ ~ ~ . ~ O ~ : O S  ~ o ~ , . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ; ,  v c r ~ o , . , ~ , - ~ r , r , ~ ~ f ~ ~ , ~ , p ~ , ~ , n ~ , g .  

> < L i .  - Uibl. du \riean, Pabi. 1st. 1989, Col. <o .  
i<3o. - Bibl. mai.. fr. i z i l i .  noinbreui cirmplcs. - Uibl. dr I'Ailcnd. <)pu. lalioi s i .  ,8 .  - Gand. Rlrrblc 

saint-nsvan. L ~ S  J-ZCS ii.ilbill. 
i l i o -  - B i h I  " a l ,  hi. i31S8, fol. 61;  hl. p l i .  101. 6. 
i100. - IhLd., ht .  ~ 3 n ) g .  101. 5 5  versa. 

(Il vers 1495. - uric MU., Xdd. hl'. iSGi0. col. 1, "Ci,". 

(41 . 1 3 5  - Bibl. dr Cxrliruhr. XXVIl (BUIt dr R<irLssu), foi. 1 1 8  rcriQ. 
(51 v.,, ,430. - C,"d, Pulibi. d. S"inlUlroo. Lc, jug., inre$ri<. 

161 Ibid. 
(il Vcn i43o. - Bibi. iiri.. l r .  357.  fol. 311 vriio 
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Si~iydlui~r u i r l r i i ,  ~ ~ Q L I I -  rrririiiier 1111110 ïxi18ttï11 des p!iricipa~ix geiiies de cliape;iiix 

usiris vers tq90, un dei-nier type, donc Lcl j u p  itiligw du Retable de Sain-Bavon 
fournissent deux spécimens. La ligure nz offre l'un de ces deux exemples qui 
ralq>elleiit les cliapeaiix A becs du qu;itorïi6me si&cle('). 

Lechapeau à bec. abandonné vers iqt5IS), mais qu'onvitencore - -. 
exceptionnellement en  Allemagnedu tempsde ' \~ 

.,,/' '5 
lelzincd'Aic (lig. 23)('), nedrvrit r6app;iriiiti.e 1 en Fni ice  qu'après i45olri. II fut particuli6re- i - - +. 

ment en faveur sous le règne de Louis X I  i'). 
.< 
i7'. +$,, Certains chapeaux, principalement ceux 

% 
des cavaliers et des voyageurs, &raient munis - - 
de deux cordons appelés lar dans les anciens - ,  . . . . textes t61. Ces las traversaient les bords du 

Fig. 11. - Ciiipclu ber. 
a ~ ! ~ ~ ~ ~ d  ( , e r g , )  chapeau, près de la calotte, où  ils se trou- rFi2ix;.t:;:;;; 

vaient arrêtés à une de leurs eutrémites par 
iin nmud. Ils pendaient de chaque côté du  visage et se terminaient par des 
Iioiippes. U n  passant, qu'on pouvait monter ou baisser à volonté, les réunissait 
l'on à l'autre, comme le fait comprendre la figure 24 (11. Cette disposition 
permertait dc rejeter le chapeau sur le dos, où il restait suspendu par les las, arrêtés 
à l'encolure, quand on jugeair à propos de s'en décoiffer. Les las se faisaient de 
~ a i e ( ~ 1  ou de poil de bièvre(g1. Lorsqu'on ne prévoyait pas l'occasion de s'en servir, 
ils étaient refouler à I'iiitei-ieurde la coiffe où ils demeuraienrinviribles. L'iconograpliie 
nous montre les chapeaux à las employés dès le treizième siècle("). 

I l i  Ycrr i I l o .  - Bibi. n,ir., Ci. 6i6. <olio\ S i  I I  ucrru. 16 virio; ir. 98 io .  ioliai i i j .  rcr$o. vII " 6 5 . -  
iiiiil. di I ' A ~ ~ C ~ Z L . ~ ~ ~ ~ .  ru#. i i 6  uri,a. 

7 4 > , .  - B,,t. MU,., HA.>. )<S. o,s, Co>. 1 "<,>a. 
Ycii  i+ii - Ciiriiiillg. \lusir Condc. Cahr id i icc  d r i  Tm iiia Hzrru. hlrn ( r l i ipc . iu  <un Ihbourruii. 

(3)  ,499. - hl""i<l,. h,",. "iii b ~ u i r . .  Rculilrd.Blmbc$. 
1,) i<ii.- n , a i  i,. 30s. roi. g,. 

Vcm 1 4 5 5 .  - W . ,  Cr. 26, 10,. 3 $ ;  rr. g3<*, 101. a8 vcrsm. - B r ~ x ~ ~ ~ c s ,  BL~L. ,-y., g%Js, 444.  
~ 4 5 6 .  - Af#rnck, dc dVerr,-Dm#, t. 1, pt. 5 6 :  c. I l ,  p l#ncks  x!, 6 3 ,  7 0 ,  7 % .  
m a .  - n , ~ , ~ i ~ h i ~ ~ i i .  lugcmrnidu dur &iilrnyon. 
"ers 1453. - "tb,. rr. gaa,. cm>. ". 

~160. - Ibid.. ir. 6465. loiia. i 6 1  rc;ra. <ig. 4 4 1  rrr3o. I13. 445 verio. 446. - Bibl. dr Urisiics Saiiic-Viiior. 
,,7 r,>, , .~ ~, 

; i l  "cm z.161. - Uiiircllrr. Uiiil. roi-.. glgz. nor,,br~ux rrcmplrs. - 
,469.  -bb. rr. x 8 ,  r-1. b.cr$a: rr. * % $ d 7 ,  (-1, ,. 
i 4 7 ~ .  - Uiuhrllcr. B i l l .  6. i S .  yluliciin rirmplrs. 
V m  ~ 4 1 0 .  - "mibt. x x a ~ . ,  rr. 4 8 ,  fol. % ( .  - ~ ~ u x ~ ! ~ ~ ~ ,  BibL. ce7., 
i l ; , .  - "ibl. , , , < . , r i .  îul,<*,. g .  

(hl '18;. - Pio i r .  Iluil. dei dsii di Borrf.. r. II. nD iI10. 

i l h g  -Id., i l id . ,  1 i 1 z .  
s i g o  - I d . ,  i b i d . .  Pi. 51ia. 

i 7 l  srcru dei ciiipr~irn dc ~ ~ ~ ~ ~ u . ~  ~ ~ i ~ ~ i r ~ .  . ~ i < l ~ .  
1 3 .  - l'rosi. inunl .  i c i  duci d< i(arir.. r. 1. n. iogg 

, 3 6 7 .  - I d .  ibd.. i. I i ,  nl. , 6 8 8 ,  , , g l ,  "606. 
i l n o  - rd..  ,*id.. in.. 3 A i o .  1i.. . 

Dib!. "ri.. h. i611. fol. 13 vrna.  

V0'9, lal. 181; 9 g I 1 ,  lo i iab  Yb. ' I I  

1IO1 

Noils vrtianï de passer en  revue les formes les plus typiques que pi-ésentèreiir les 
cliapeaux de i4z5 à 1435 Parmi ces couvre-chefs, il y en a de ianglrr, c'est-à-dire 
dont le feutre, non double ni fourré, reste aliparetit. D'auires soi11 etii i~retiiei~t 
gxfitis de iiiurrurc. litilin q ~ e \ ~ u e s - u r i s  ne sont fourrés qu'en partie. 

Ceux que  font voir les figures 17, zo et 21 nous semblent appartenir à la caté- 
gorie dcs cliai>eiiiix r;iiiyler. Ccliii d'Artioliii,i (lig. 5) cat évidernnienr d r  ccite aorte; 
I;I pi-ecisiao dit pinceau de van Eyck ne permet Tas d'en douter. 

Certains textes mentionnent des Jeutrcr ii~lui(~1. Sur les miniatures, forcement 
peintes a une très petite échelle, il est impossible de distinguer ces feutres !,elus 
d'autres cliapeaux recouverts de fourrure court poil. 

Comme exemples de chapeaux fourrés, nous pouvons citer ceux de L'homme A 
I'arilkt (hg. 2 )  et de Baudouin de Lannoy (fig. 8). 

Des chapeaux de feutre, dont les bords seuls sont fourrés, se remarquent dans les 
figurer 1 5 ,  i6,  1 8  et ig. La calotte de celui de la figure 18 est en outre recouverte 

d'étoffe. 
Une miniature anglaise d'environ 1+33('1, montre de ces tissus à rainages qu'on 

employait poiit- les robes de prix. couvrant non seulement les calotces mais encore 
les bords en bourrelets de deux cliapeaux à haute forme bombée. d u  type reproduit 
par la figure i 3 .  l'lus tard, on verl-a Charles VI [  coiffC d'un feutre hémisphCrique à 
bords concaves, entièrement doublé de  velours bleu, sur lequel sont appliqués des 
rubans d'or eu zigzag('). 

La sottise révolutionnaire nous a malheureusement privés d'une relique de notre 
héroineque plus de trois siècles avaientépargnte. Ce precieux objet etait un chapeau 
de parement, donné par Jeanne à la fille de Jacques Boucher, trborier du  duc 
d'Orléans, e n  souvenir de I'liaspiulité qu'elle avait reçue dans la maison de son p h ,  
dès le soir du 9 9  avril i q q .  Le fait est authentique par l'acte suivarit des Archives 
de la ville d'O)-léans, dace de 1631, rapporté par L~n~lecDuf resnoy ,  en ,753, dans 
son Hi i l o i re  de Jiarm d'dic. 

jesus Maria 
Regnant le très Chrétien Roy Louis 

le Juste, XII1 du nom. 

,l'ai Paul hlerezeau, Prestre de la congrégation de l'Oratoire de Jesus, donne à 
notre Maison de L'Oratoire, en cette ville d'Orleans, ce Chapeau, queje  certifie être 
le véritable de l'liéroïque et fameuse fille Jeanne d'Arcq, communément appelée la 
Pucelle d'Orlëaiir, en l'ordre et succesrioii qu'il m'ait ainsi &chu de Damoiselle Mar- 
guerite de Thérouanne, femme deJean de Metereau, mon frère, Secrétaire du  Roy, 
et fille unique de Monsieur de Thérouanne, Conseiller en la Cour de Parlement à 
Pal-is, et de Dainaiçelle Marguerite de Bongars, native d'Orléans, à laquelle Damoi- 
selle de Bongars ce chapeau etoit demeuré, par ancienne succession héréditaire et 
toujours descendante jusqu'à elle par alliance de la famille et Maison en laquelle 

i l  8 8 .  - Proii. bu>ni .  d u  Duri d i  Ra~ib . .  L. I I ,  l i 2 i .  
11) nimi. i l i i s . .  iiir!. LIS. . I l i ,  ial. i 7 .  
(31 >rurie du L Y i i i l  ail F.Y~Y.,. POrl,l,l d. Cl ,lrl., Y,,. 
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f i i r  reqiir ri l ogCr  liidiie I'ilcellr, laiai,ii'rlle iirrivii h Oi-1é;ins poiir e n  rli;issrr dc 
devant 1;t ville et hors r l i i  Rasanine de Pi-aiice les Anglois, et ainïisoigiicusçirieiit 
gardé l'espace de deux cents ans, er laissé par hérédité de parens aux eiifaiis sous ce 

nom pour titre méinorable de I'Ailtiquité de leur Maison, jusqu'h ce qu'enfin il m'a 
été donné et mis entre les mains pai-celle qui dans ce rang de sucession l'a ~iossédé, 
pour estre par Providence divine rapporté en laditte Ville et donne par moi à nosti-e 
hlairoii de l'Oz-atoire avec cet Eriiy, pour y estre dignement conservé à l'avenir, se 
sauver des cendi-es et le recoiriinandcr la postérité suivant lu piCtC, viileiir, mérite 
et rairiteté de cette Iille eL vierge héroïque en laquelle a paru le bras de Dieu, et 
qu'elle ~ ~ r o i t  élue de lui pour le salur et  la liberte de la France. En tesmoigiiagc de 
quoi er du don que je fais, je signe cet écrit fait de ma  main, ce 2 2  avril 1651. 
Signé Paul Kerezeau, Prestre de l'Oratoire de Jésus, avec pardphe. 

n Ce chapeau de la Pucelle, ajoure Lenglet-Dufresnoy, conservé à l'oratoire 
d'Orléans, est d'un satin bleu, avec quatre rebras brodés d'or, et enfermé dans uii 
étui de maroquin rouge avec des fleurs de lis d'or, er ccr écrit du  Père hlétezeau est 

dans ses Archives(') ». 
On trouve une description analogue du même objet dans le Mapiin Piltorriqi~c 

de  l'année 1856, o h  il est dit qu'il << c o o s i s ~ ~ i t  en une sorte de toque de  velours bleu, 
relevée sur les quatre côtés et brodée en or(.) B, sans faire connaitre la provenance 
de cette descril>tion, qui pouvait n'être qu'une copie un peu altérée de la prçckdente. 

Enfin, en i86 i ,  le même MoKnii!i Pillorcigiir donnait du chapeau, laisse en sou- 
venir par Jeanne à la jeiiiie Charlotte Boucher, une nouvelle et derriiëre description 
dans un article que iioiis croyons devoir citer intégralement : u E n  ,789, il restait 
à Orléans, comme souvenir matériel de la présence de Jeanne d'Arc dans ses murs, 
un chapeau laissé par elle chez son hâte. et u n  cabinet construit sur I'emplacemeiit 
de la cliambre qu'avait habité i'liéroïne, par la famille Colas qui avait colitnbué à 
liii faire élever un monument. Ce pavillon remarquable existe toujours dans une 
maison appelée l'Annonciade, rue  du  Tabour. 

Quant au cliapeau, Paul Metezeau, prêtre de l'Oratoire de  Jésus, qui en avait 
liérité, ainsi qu'il l'établir dans un acte du 2 2  avril 1631, en avait fait dan  par le 
même acte, miiiutieuseinei~t détaillé, à la maison de l'Oratoire d'Orléans. En 1792, 
les Oratoiiens, croyaiir le sauver de la destruction, l'avaient confié à Mm' de Saint- 
Hilaire, mère du boraiiinre de ce nom; mais des forcenés, l'ayant appris, la forcèrent 
bientôt à le leur livrer et ils le brûlërent avec sa boite. Lenglet-Dufresiloy en a 
donné uiie description qui n'est par tout à fait conforme à celle que M. Vergiiaud- 
Romagnesi a recueillie der notes de M. Defoyne. Ce dernier l'avait vu : suivant lui 
Le chapeau était conser\ré dans une boite de sapin; il &tait en feutre gris ji grands 
rebords, mais retroussk par devant, et le rebord attaché par une fleur de lis en 
cuivre doré et fort allongée; le feutre en  était fort eiidommagé par les insectes; au  
soinmet était une fleur de lis en cuivre doré, de laquelle descendaient des filigranes 
en cuivre doré, assez i~ambreux et terminés par des fleurs de lis pendant sur les 
bords dii chapeau: la coiffe était en toile bleue('). » 

,,, i <,, i'i"','''<,,," Y,,, i.i,,ir.,'. ;,",'~.d'.,,'. 1- ,>., nlC< P. 1 1 5 .  

(>)II. 3s". 
( 3 ,  >,,~~nx;"P,:,#!t'9"#,: ,&>., % S b % ,  p .  4 0 , .  
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I\içli < ~ t ~ ' i l  soir dillicile, eli  preience des trois deaci-ilxiona q u e  ii<iuu vcnorta 'le 
i-iipportcr, de se faire une idée bien nctie de la pliysionomie de cette coillure, nous 
:illoiis cependant essayer de concilier les différences qu'elles renferment. 

Des ti-ois auteibn qui les ont données, l'un a vu le chapeau en satin bleu, l'autre 
e n  veloiirs de même couleur et le troisiëme e n  feutre gris. Ces divergences peuvent 
s'expliquer si I'on admet que l'étoffe dont ce chapeau était confectionné se trou- 
vait tellement détériorée par plus de trois siècles d'existence qu'il était malaise d'en 
disceriier çxaciemerit la nature. 

En second lieu, le dernier texte fournit sur  I'ornementation du chapeau certaines 
p~dcisions qu'en raison de leur éuangeté, il paraît surprenant de ne pas trouver 
dans les deux premieres descriptions. Comment le détail si particulier de ces fili- 
gi-anes terminés par des fleurs de lis et rayonnant du sommet de la calotte aux 
bords de la coiffure en maniëre de haubans, signalé par Defoyne en 1789, a-t-il pu 
échapper a Lenglet-Dufresnoy trente-six ans auparavant? 

Voici l'explication que nous croyons pouvoir donner du silence de cet auteur 
su r  ilne ornementation dont la bizarrerie aurait dîi le frapper. 

Le chapeau Ctait surmonté d'une fleur de lis de cuivre doré. Originairement, de 
cette fleur de lis rayonnaient des hligraiies d'or de Chypre cousus en torsades ou 
en zigzags sur la calotte. A I'exti-émiié dc chaque tiligrane se trouvair attachée une 
petite fleur de lis métallique. II en résultait une zone de fleurs de lis d'or diquant, 
c'est-à-dire suspendues en façon de pendeloques, qui terminait la broderie de la 
calotte vers le milieu de 53 hauteur ou à toute autre distance de son sommet. 
Avec le temps, les insectes s'attaquèrent au feutre et aux 61s qui retenaient les 

6ligranes à la calotte et, en 1789, ces êligranes décousus pendaient 
de toute leur longueur autour de la coiffure et  jusque sur ses 
bords, modifiant d'étrange manière l'aspect primitif de la précieuse 

" '  relique. 
Les deux premiëreî descriptions mentionnent quatre rebras, 

, , c'est-i-dire des bords découpés en quatre segments relevés contre la 
calotte, tandis que Defoyne ne signale qu'un seul rebras sur le 

vig. $ 5 .  - Cii,,y.l" d. ,,,.,,..,, ,,,,,, ,c,,,z, devant, ce qui d'ailleurs n'infirme pas les quatre échancrures. L a  
("cm i ~ < o i  figure 25 offre l'exemple d'une disposition de 

bords, analogue à celle que décrit Defoyne, dans un cha- 
peau d'environ iqqo('). On  voit que les bords de ce couvre-chef .. 
sont divisés en quatre segments, dont un seul, celui du  devanr, 
est relevé contre la calotte. 

Cependant Lenglet-Dufresiioy avait vu les quatre segmenü 
de bords du  chapeau de la Pucelle également relevés, formant - ;. 
ce qu'on appelait quatre rebras. Nous allons tenter de concilier 
sa description avec celle de Defoyne, qui, au piemier abord, ~ i ~ .  ,6. .- Cbzp.iu dr 
semble la contredire. ment (vcis X<<OI 

D u  temps de Lenglet-Dufresiioy, en 175.3, le chapeau était enfermé dans un 
Ctui de maroquiii. On peut supposer que, pour l'y iritroduire, on fût obligé de 
relever contre la calotte les trois segments du bord qui n'auraient par été destinés à 

( 2 ,  Bibl. mi.. ci. X.G. 1.1. a " , .  
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resrei- ainsi rerrouisés, uiie fois le cliapeaii sorti de son étui. Lenglet-Dufresnoy se 
serait ;ilors mépiin sur cette disposition provisoire, commandée par les dimensions 
de l'étui, en  la croyant définitive. 

En ,789, lorsque Defoyne vit le chapeau, l'étui de  maroquin qiii contenait le 
précieux objet, treiite-six ans auparavant, se trouvait avoir disparu. Il avait été 
remplacé par une boite de sapin assez grande pour que les bords latéraux et poste- 
rieur pussent s'y étaler à plat, le bard antérieur restant seul fixé contre la calotte au 
moyen de  la loiigue fleur de lis de cuivre doré mentionnée par Defoyne. 

Maintenant, si i'on considère comme la plus plausible la description de Lenglet- 
Il~iii-esiiay. qui fait du chapeau une coiffure à quatre rebras plaques contre la 
c;ilarte, il faut iiécessairement admettre que le rebras postérieur et les deux rebras 
latéraux étaient, dès l'origine, maintenus contre la calotte par des points de couture, 
et que si, en i78<j, il n'existait plus qu'un seul rebras, celui du  devant, c'est que, 
par suite de la destruction progressive des 51s qui retenaient les trois autres rebras, 
ceux-ci s'étaient rabattus d'eux-mêmes, alors que le rebras anrérieur restait agrafe à 
la calotte par la Heur de lis de cuivre doré. 

Mais toutes ces conjectures son hypothétiques, et, en réalité, on ne saura jamais 
avec certitude sile cliapeau en  question était à quarre rebras ou i un seul. Tour  au 

esr-il permis de croire qu'il ne devait posséder qu'un seul rebras, parce que 
quarre rebras en auraient fait une sorte de bonnec[') plutôt qu'un chapeau et que 
i'acte de donation de Paul hletezeau, donné plus haut, mentionne, non une toque 
ni uii bonnet, mais un chapeau. 

Quoi qu'il en soit, cette coiffure devait consister en un feutre recouvert de 
velours bleu, les cliapeaux d'étoffe ou de fourrure paraissant avoir été confecthnnés 
alors sur des carcasses 01-dinairement de feutre ou, plus rarement, de paille("1. 

Une miniature du  temps de Louis nous montre Valérien, l'époux de 
sainte Cécile, coiffé d'un chapeau, auquel pourrait s'appliquer assez exactement la 
description que donne Defoyne de celui de la Pucelle. Nous reproduisons ce cha- 
peau dans la figure 26. On y retrouve la fleur de lis qui, d'après Defoyne, surmontait 
la coiffure de l'héroïne et la division des bords en quatre segments dont I'un est fixé 

la calotte par une agrafe. On  constatera que les différences qui existent entre les 
deux couvre-chefs ne portent que sur des détails secondaires. Ainsi le chapeau du 
patricien romain est en velours vermeil. Les bords en sont fourrés. L'agrafe du  
rcbras coiisiste en une plaque d'orfèvrerie, ornée de quatre rubis, et les filigranes de  
la broderie forment plusieurs zones superposées, de dessins différents. Par contre, le 
cliapeau de la Pucelle était recouvert de velours bleu et sans fourrure. Une longue 
Heur de lis de cuivre dore en agrafait le rebras. Enfin les filigranes de la broderie, 
partaiir du sommet de la calotte, devaient présenter une ornementation rayonnante 

>: i ~ r n ~ o g n p h i r  du quiozi&me iiiile n i i i  ~ ' Z ~ ~ ~ C U C S  rani oaur montrcc dri ~ u r n ~ l c l  dc cc< roiBurci 3 qullrr rrbrar 
.O.>"' Ii cr loi ,~ .  

i?; , 3 8 9 ,  - < auLrc& c ~ s ~ ~ c ~  &C V C > U ~ ~  V C ? ~ > C ~ ~ . , .  ~ t d c d ~ ~ ~ ~ b m s ~ u ~  *'lccutr C ~ S ~ ~ C L Z  s ua c h a p p # ~ d  d< biivrc > (Pcost. 
iniirii. .*. , : , i i , r  Bou,#.. ,. II, ,i. 5,.i, .  

i3gr. -. 6 ~hip iau .  dr rduy." "rrmril... ri drdrni 'l in'uo sroit .  chi^, dr bii",. . (Ibid. .  na ,4io,. 
3 .  - r A P ~ r i o l  U~OYIIIII, rr i lc< da ihaiihir h ~ ~ r c u r  d l  MdS.  pour XVlll pcrv l i  d i i g i i c l i i l x  de Roomrnir 

Courrir LX ilxippizulx di Lusiri pour n<dE c i  drulaulirri pravir d'=igncaul% d. Ronim<oic cris Gii i  pour fovrici pavi 
\ldS riiippiau dc ii<rus. llll 1. IIll 5. r (L. dc Lrbaidc. L<i D u  di Bouib.. t. L. nu ia6i . )  

( 3 ,  VC., ,*,o. - B,hl. "X,., r,. 5 , .  CO,. 8. 

et verticale, terminée par une zone de petites fleurs de Ib en pendeloques. Si donc 
on suppi-iine la fourrure du cliapeau de Valérien, que l'on remplace l'agrafe arfé- 
vrée de son rebi-as par une fleur de lis et que l'on modifie la broderie de sa calotte 
dans le sens qui nous semble résulter de la description de Defoyne, a n  obtient une 
coiffure qui correspond aussi exactement que passible au chapeau laissé par Jeanne 
d'Arc à la jeuiie Charlotte Boucher en souvenir de l'hospitalité qu'elle avait regue 
chez ses parents. 



Le , journal  d'iiri bourgooir dc Paris rapporte qu'on vit plusieurs fais la Pucelle 
s'approcher de la sainte table, chaussée de cliausscs vermeilles et parée d'un cha- 
peron diiiiipcli ('1. L'acte d'accusaiioii mentionne d'autre part un cliaperon di(ui~)i, 
rapiicirim dairriml'), qu'aurait porté I'hér0ine. Bien qu'il y eut une différence entre la 
déchiqueture et la simple découpure, il est possible qu'il s'agisse, dans les deux 
documents, du  même chaperon, le scribe chargé de rédiger l'acte d'accusation en 
latin, n'ayant trouvé dans cette langue que le rnor driiii~in pour traduire l'adjectif 
dichigucli. 

Le  chapitre que nous avons cai isacré aux chaperons dans la premièl-e partie de 
cet  ouvrage n'a concerné que les ihopronr i e,i/urmcr, c'est-à-dire ceux dont a n  
pouvait s'encapuchonner la tête. Objets d'utilité plutôt que parures, ces cliaperoiis, 
comme on l'a vu, affectaient généralement une grande simplicité. II est vrai qu'ils 
furent parfois decoupés sur  leurs bords en dents de difféerentes formes, mais ils ne 
panissent pas avoir jamais possédé de décliiquetures, enjolivemeiiu peu camp~tibles 
avec les transfoi-mations variées qu'on exigeait de ces sortes de cl~aperoiis. II est donc 
à peu près certain que le chaperon déchiqueté mentionne dans le Jourtiol d'un 
boi~rgeoii dePari,, n'était pas un chaperon à enformer et qu'il appartenait à la catégo- 
rie des chaperons fa~onnés  à demeure, lesquels vont faire l'objet du présent cliapitre. 

Ce fut dans les premières années du quatorzième siècle qu'on imagina de 
confectioniier, h i'imiration du chnperon à enformer coi@ par la visagière, ilne 
sorte de bonnet dont le fond, terminé en une courte pointe rabattue, s'entourait 
d'un turban duquel saillait une partie flottante retombant en dehors sur le côté et 
simulant le guleron. 

C'est à tort qu'un spécimen de ce genre de coiffure provenant de l'église Saint- 
Nazaire de Carcassonne, a été pris par Viollet-Le Duc pour un  chaperon à 
e i~former (~ l .  Ayant tenté de réaliser ce spécimen en suivant les indications de l'au- 
teur du Diciion>iniv. du Mobilier, nous n'avons pas tardé à nous rendre compte que 
ces indications ne pouvaient être exactes. Le chaperon de  Carcassonne, dont l'icono- 
graphie du quatorrièrne siècle nous fouinit plusieurs répliques(41, n'est pas un cha- 
peron i enformer, c'est u t ~  chaperon échafaudé i demeure, composé de trois parlies 

( 5 )  Q"icilc.zr. Ra'.'. t. IV, p. ' 7 0 .  

( 1 ,  Id.. ni*.. i .  1. p. I l a .  
( 3 )  Yiuli.r-L.Dii'. Dd. du .io*., r. II, ,  py. i , ? ,  > 3 3 .  t ig  r .  
1 )  C S  3 .  - Dib1  iiri.. Ci. i i i p l .  hl. c o s .  

> I r a .  l b i d . ,  Fr. <g i ib .  Col. ,i<. 
i l 3 5  - lbid . Lai. 1.66. (01. > .  
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titilltc~~ <iCp:tr&rn<:x~l, t \ r l ~  coillio n';irnoiiiaiaiiiii c r i  carriclic, i t i l  iiirliiiii irniiitni Ic 
i-cti-ooï~is d'unie \,is:igi&re et une partie flottante simulant un guleron. 

Au quinzième siècle, le chaperon façonnC se manifestasous des formes extrême- 
ment variées. La plus simple fut obtenue par la seule adjonction d'un bourrelet 
cousu au pourtour de la visagière d'un chaperon exactement taillé comme lcs cha- 

perons à enformer dont nous avons donné les patrons dans 
les figures 4, 8 et 1 8  du chapitre du Cliaperon. 

. 

Le bourrelet des chaperons façonnés se composait d'une 
enveloppe d'etoffe, faite en façon de boyau circulaire rempli 

, .. d de bourre de soie ou de coton, d'où son nom de lourrcirl. 
Cette enveloppe consistait en un long rectangle taille de 

,,,, ,, - ,,,,,,,,,,,,,,a,,,,, biais, dont les grands côtés étaient cousus l'un à l'autre de 
manière à formel- un cylindre. Une fois ce cylindre rempli 

de bourre, on introduisait une de ses extrémités dans l'autre pour le fermer. La 
jonction des deux extrémilés etait ensuite maintenue par une piqûre croisée et sur- 
getée. La coiitui-e des grands côtés régnait sur le pourtour interne du bourrelet, 
ainsi qu'on la distingue sur la figure 1. C'est le long de cette couture que secousait 
la visagiire du chaperon. Quant à la piqûre de fermeture, que montre 
également noire dessin, elle était ordinairement destinée à être cachée 
par la retombée di, guleroii. 

@; 1 
La figure 2 ('1 offre u n  exeinple de ces coiffures, dans lesquelles ; 

un bouri-elet s'ajoutair à la risagière d'un chaperon taillé sur le patron , 'v , 
d'un chaperon i enformer. 011 les rencontre fréquemment dans leî 
images du temps de Charles VI1 ('1. La cornette s'y trouve cousue à 
la pointe de la têtière, comme l'étaient les cornettes de la plupart des 
cliaperons à enformer de la même époque. La figure 3, qui reproduit / 
un portrait de 1425 conservé au Musée de Bruxelles offre u n  autre ( 
exemple de cette disposition. On  y remarquera la grande largeur de 
la cornette réduite de chaque côté par des plis longitudinaux suivant 
la coupe transversale donnée par la 6gure 4. On  voit que cette cor- 
nerte est, comme la précédente, une cornette rapport&, c'est-à-dire 
taillée à part, puis cousue à la pointe de la têtière, ainsi que l'ont 
expliqué les figures 8 et 18 du chapitre du Chupcrun. Cette particularité h%;,c;c;,~;;~;~;;j 
est évidente dans les deux exemples que nous venons de montrer. 
Dans d'autres, elle n'est pas visible, soir que le peintre ait negligé de l'indiquer, 
soit que l'aspect sous lequel se trouve représenté le chaperon ne permette pas d'aper- 
cevoir I'ernrnanchemenr de la cornette, sait encore que cet appendice ait été non 
rapporté, mais constitué par le prolongemeiit de la têtière, à l'instar des cornettes 
de certains chaperons à e n l ~ r m e r ( ~ I .  

1 , )  Vers i<,,o. - Bibi. dr Yi\nrnrl. lojo. fol. 18 utiro. Dinr 'ri rxcmpb, II r q Y r c  dc fcrnrtuic du bourrclci. l u  lirv 
liirt rr',,ir Li .*rombec du gul.ron, "i. ,bi .  :irni pllr& l v ~ d r i l v l  du Ironr. Cc lu  diipu<ilia. p m i t  ira;, ( i 6  
. " , C r  

1653. - B r , , .  >ru,., HZ,,. M. %*,S. rd. 18  \.crso. 
>O;.  - h,">& de 8ccL;" , ,s"%M",UC,,~,,  rerddc. 
Vcn c&o. - iiibi. nri. ,  6. ,1133, hl. 1. - Uibl  di I'Anind. lolo. f o l i ~ i  3 8  rcrro i i i  

, 449 .  -Biux.ll... "ibl. roy.. i u g i b .  ,a,. 1.  



Ce genre de coiffure, qui consistait en un bourrelet adaptè à la visagièie d'un 
chaperon à enformer, devenu dès lors chaperoii façonné à demeure, iie nous 
semble guère avoir été employé avant ,415, car c'est vers certe date que nous en 

, avons rencontré le plus ancien spécimen('). II fui 
plus particulièrement usité de 1,425 à tqjo. 

Vers 1430, apparaît un mode de chaperoii 
façonné. dans lequel le bourrelet 
n'est plus adapté à la visagière >< 
d'un chaperon à enformer. Une ris.r. iilnr v.,.. ,. 
manière de tronc de cône de drap 13 ~ ~ ~ , m ~ l ~ *  d" - I , ~ P - "  

<,.<0>3f'C 

est cousue par son sominet au 
pourtour interne du bourrelet, pardeisiis lequel sa 
base retombe en plis au dehors. Certe pièce d'étoffe 
qui simule le guleron d'un chaperon à cnformer, 
est plus spécialemenr appelée palle, à cause de son 
évasement progressif de haut en bas ('1. 
Sur le c$té du bourrelet, opposé à la , ., 

retombée de la patte, est cousue I'extré- 
mite d'une cornette faire en façon de 
long cylindre plissé longitudinalement. 
La ligure 5, tirée d'une miniature de '',. 
14561'1, fait clairement comprendre cette 
disposition qui fut des plus employees . .. 

rig. 3 .  - ~ h . ~ m n - b a u n e ~ e ~  ( . , ~ I I  de 1430 à 1460. Nous donnons, dans la 
F L ~ .  5 .  

figure 6 ,  le patron de la patte, que la C ~ . ~ ~ ~ O , , . ~ O U ~ ~ C ~ C ~  

figure précédente représenre tombant verricalement, le chaperon s'y rrou- (,,itil 
vant porté sur l'épaule. Pour reconsrituer cette coiffure, A B  doit être cousu à A'B'. 
Le tronc de cône qui en résulte esr ensuite f a p n n é  de manière à produire les plis 

f wira Pi%. 7. -coup. Pi#. S. -coup. Ir.,",. 

i i i n r ~ < ~ ~ ~ , ~  "c.A~,< dc car"<,,c 
fi#. 5. - Pi<i<i" d. Ir du ihrpcio" prrrrdrni d'un. <oinirir prirrdcoli rrtournir 

qu'on remarque sur notre dessin (fig. 5 ) ,  lesquels consisteiit en uii pli creux central 
assez profond, accompagné de plis saillants peu accentués. Tous les plis seront rete- 
nus à leur point de départ dans la couture réunissant le guleron au  pourtour inté- 
rieur du bourrelet. 
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Comme nous I'avoiis dit plus haut, la corilette est également plissée, mais d'une 

façon pariiculièi-e. Elle forme d'abord un long cylindre dont la coupe transversale 
est donnée dans la figure 7. Les lobes, qu'on y voit repartis su r  sa circonférence, 
sont autant de plis. Le iiombre de ses plis variait généralement de huit à dix. Nous 
les avons obtenus au moyen d'uii fer appliqué i chaud l'envers de I'étoKe. II faut 
donc, pour certe opération, qui doit se faire avant de coudre la cornette au bour- 

relet, que celle-ci soit retournée. Les plis, une fois marqués au fer, 
le tracé de la coupe transversale de la cornette est alors celui que 

,,, + _,,,cn,,,,,,,, ,,, lnontre la ligure 8. O n  remet ensuite la cornette à l'endroit de 
vis aci i  r " i r ~ c i i c ~ " U i Y s ~ Y  manière que ses plis se présentent en convexité, ainsi que l'indique 

iouir.lcl 
I î  figure 7. 11 reste à coudre la cornette au bourrelet. A cet effet, 

on l'aplatit en disposant les plis de façon donner, en coupe transversale, le tracé 
de la ligure g et en les maintenant dans cet arrangement par une piqûre le long du 
sommer de la cornette. II n'y a plus en dernier lieu qu'à coudre au bourrelet l'extré- 
mité suptrieure de la cornette, ainsi agencée. 

La figure i o  donne un chaperon de iq32iz1, établi suivant le même principe. l l  
diffère toutefois du précédent par le moindre volume de son bourreler, la coupe de 
sa patte et le nombre des plis de sa cornette, qui parait d'ailleurs plus étroite. Le 
patron de la patte est reconstitue dans la figure i i .  Pour confcctioiiiier ce dernier 
chaperon, il faut d'abord coudre l'une àl'autre, suivant CD, les deux moitiés de la 
prite, puis retourner le bourrelet sur lui-même de manière que la couture qui 
règne sur son pourtour interne se trouve monentankment le circonscrire à l'exté- 
rieur. A B réuni à A' B', A C A '  est cousu le long de certe couture circulaire du 
bourrelet, qu'on retourne ensuite une deuxième fois sur lui-même aGn de faire 
reprendre i ladite couture sa place normale sur le pourtour interne dudit bourrelet. 
La lonoueur ACA' doit être un  oeu moindre Que le oourtour extérieur du bourreler 

0 . 
de façon à se trouver sufisamment rendue sur ce pourtour pour ne former aucune 
fronce lorsqu'on I'y adapte. Le bourrelet, une fois retourné danssa position défin- 
tive, la longueur ACA' ne circonscrivant plus dès lors l'extérieur dudit bourrelet, 
mais se trouvant au contraire circonscrite par ce même bourrelet, se contracle et se 
réduit ainsi à la dimension du tour de la tête. La cornette de ce chaperon ne parait 
posséder que six ou huit plis. 

Quelques cornettes, au lieu d'être cousues, s'agrafaient au  bourrelet, de manière 
à permettre de les e n  détacher !A volonté. Beaucoup de chaperons façonii6s se por- 
taient d'ailleurs sans cornettes. 

A partir de 1445 environ, certains bourrelets devinrent volumiiieux. Remplis de 
bourre, leur poids eût été ii~supportable. Aussi furent-ils confectionnés d'une car- 
casse de jonc recouverte d'éroffelz). 

A en ivger par une miniature de la fin du règne de Charles VI1 (fig. i ~ ( ~ ) ,  il y 

1 , )  hrtiunil G.ill~il., ,r.ii, >iii Eyck. po.inir d u "  prrronnrg. du nuin d .  limoih... 

1,) 1448.  - c... pour  ung boudci d r  joo p.us mritir dcdanr l idi i  cliappcron. lU  S. 1111 d. 2 .  r l(>iki << (I#rcni i r  d u  d i  
aerbar dani b Builci. a i r h i .  dr Daia dei LiasiUr luUrilui. rBpiJ. 

,<iS. - . pour Ii rrjon d'"" <hinprian d.roppr ,  m u <  ic 5 qunii.., dr vrrr dr noiirl, i o  8 .  - Po", un% b~ur.~, . i  
di ,p.. tkd. ~ h r ~ p r i a ~ i .  S. i. i jiylr rd,. d< Y Burddot. rot. JR, *p. Csy. Cbii. srirril.. c. 1. p. ~ 9 6 ) .  

( j l  " ~ 7 %  .$GD. - Bsb>. " S C . ,  tr. ~ ~ L o L ,  101. 16 ~ ~ c s o .  - 0 s  <cm6rqumn lc ma& d'a~mcb#c hizarrc c t  c ~ c ~ p ~ ~ n ~ e i  dc ta 
co?r~zrcc 2" bomrche r&<s Ynn a TuuLrc pz? des tords,,$ rnm'cs =tLkhc&. Czt csc%x~lc pr;.cnCc en ouccc l ' ~ ~ l ~ a ~ ~ c  a$scL ,arc d'unc 
ror..i,c duo <ii.prioa <ir rou,ru., iiiKir.",rs. Li cri Ir i,,ipuoo bl.". 



au ia i t  eu des bourrelets inuiiis intérieurement d'uiie coiiie couliss&e. La plupart des 
boiirrrlers cepeiidiiiir sembleiir avoir été privCs de  cette garniture. 

Tels furent ceux dont la  oatte consistait sim- - ~~- ~~~~ .~~~ 

plement dans le prolongement de leur enveloppe 
(fia. i3)('). On voitqu'il nIy avaitla aucune place . -  , 
pour la moin- 
dre  coiffe. 

m e l ~ t  avec ces 
b o u r r e l e t s  à 
s u r f a c e  lisse 
quenousavons 
montrés jus- , metre qu'à présent, 
on  61 usage de ,ip. ,,. - I~~~~~~ dr  L. p.ii. du ihlp.ron pr.r~tiiiii 

bourrelets en- 
veloppés d'un biais tortillé qui leur donnai1 
l'aspect de turbans plus ou moins volumineux 
(fig. iq )  (2). Par leurs plis en spinles, ces baur- 
relets simulaient la cornette du  chaperon à eii- 
former enroulée autour de la tête. C'est pour- 

rzg, ,". - C I ~ ~ ~ C ~ O ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ I C ~  ( (43 , )  quoi la grande majorité des chaperons à tortils 
ne possédaient pas la cornette pendante que 

iious avoiii vu adaptée aux bourrelets unis. On  renconve peu d'exceptions à cette 

il. - CoiBr Fi- i l .  - Pmlon- Cig. 14. Fie. .,. Fig. i 6 .  
,= beuirrbl ,.m.., d. I.er.61 Bourril.cr"rbin Bo"rr.l.ci*rbio Bourrilcriuiiirn 

r c i i  i ~ 6 a l  du bouirelci Cor- {vers 1 4 3 3 )  ["CR i&101 ivrn  i4<01 

règle(3!. Le guleron était disposé sous le tortil en façon de  large couvre-nuque 
plissé, circonscrivant la tête d'une oreille à l'autre, comme le fait comprendre la 
figure iq ,  ou bien il saillait par-dessus en crête plus ou moins retombante selon sa 
langueur et  la coiiristance de son étoffe, ainsi que le montrent les figures 15 (4)  

,., - ~ -  ~.~~~ . .. 
,>, vcr3 , < , r .  - ",b,. ,,a, . , t a  t. , , % g * ,  CO,. 3 5 ,  "Cr,-. 

(1) Vcrr i ( i i .  - Liril >lui.. Bad. >LE. ,897, fol. Sgo "crio. 
1 ~ 3 ~ .  - Ri),I. ri. ibi5.  lob  60. 

et 16('!. Ce dernier mode avait été le seul usité dans les vingt premières années 
du uuinzième siècle. 

011 l'employa rarement au cours du  
régne de Charles VI1 O),  pendant lequel 
la plupartdes gulerons agencés en couvre- 
nuques furent eiiserrés par le tortil('), 
comme est disposé celui de la figure i+ .  

fip. il. - Parce =nuiir- VUS par derrière, les chaperons ainsi 
LOU. Ir Lor i i l  ,"<,. ,<<O, 

façonnés présentaient l'aspect que donne 
la figure 17(4) .  Ils eurent une grande vogue de ,425 
1440, et c'est, coiffé d'un de ces chaperons, qu'en ,438, 
le dauphin Louis, alors âgé de quinze ans, fit son entrée 
aToulouse, i clieval, sous u n  dais port6 par les huit capi- 
touls en costume d'apparat('). 

Bien que les guleroiis couvrant la nuque fussent plus 
ordinairement de mise avec les bourrelets tortillés. on 
rencontre dans l'iconoaiaplrie quelques exemples de ces - .  . . 
couvre-nuques, circonscrits par des bourrelets unisi6i. 

Un  morceau d'é~olfe. siinulant i'extrémit6 d'une cor- 
nette, saillait du  turban. O n  peul constater I'exis 
teiice de cette particularité dans le chaperon d'un des 
deux personnages que représente la figure 39 du  chapitre 
de la R u ~ L .  

Ce qui caractérise tous les chaperons que nous avons 
examinésjusqu'ici, c'est que leur tour de tête est constitué 
par un bourrelet. Aussi les appela-t-on très souvent 6our- FiK. id. - Chlp.ron b$onni i d r r n e ~ . ~  

forme dr chipcroo l ibm coiKr bolinri 
~ - 

rrleli au lieu de chaperon>. Nous avons vu que ces bour- ("ci$ .,joj 

relets rappelaient, soit la visagière du  chaperon libre retournée et enroulée sur  elle- 

( i l  " I o  144". - Bibl. dr  i'Anin.l. io,o, (01. ",, 
( 2 )  Vrri i l l i .  - Bibl. nie.. 18%. i i 5 8 .  61. 8 + .  

i l la .  - Ihid.. fi. 1611. Cul. di. . .  . 
i 4 3 i .  - nruri,,.i, Biiil. g.iS-i9, rot. , i  *<,m. 
1 ~ 3 5 .  - Bilil. dr Cn~liruhe. XXVII. fol. i i  vrno. 
Ycii >&<o. - Bibl. "a(.. Ci. 161i.  fol. gi. - Bibl. tir rAnrni1. 5 0 7 0 ,  loi.  < I I  * c m .  

i l ]  Vrii 11.5. - Bibl. nai.. tri. i i 1 8 .  hiior 84, 91. Londrcr, Limkih P i l i i c .  3.6. fol. i .  

2194-1111.  - h h $ &  de Hambourg. M. rimrk. I(rub1r dc i i iu i  Thouiss dr Ciniorbrv. 
Vcrr 1490. - Bibl. nar.  Cr. 603.  101. i; b. ,671. fol. 2 ;  hi. iSoe6. fol. io8 .  
i l l i  - B i u i c l l ~ i .  Biiil. iay., goi8-ig.  fol. 1 3 .  
vers >433.  - &b!. IZC. .,zg+, fdios 4 ,  verso, <3  "mm, 4 ,  verso, 3 5 7  ve?zm, 0 3  vcrso.-Br;t. Mus., Hacl. 

1 . 1 8 ,  Col. 13 .  
Vli< il%>. - Bilil. Cr. s l g ,  lol io~ i65. 1" "er$Y. < ' a ,  189 r c i i o ;  Cr. ~ 9 5 5 3 ,  Cal. 5 0 .  
1416. - Touloiisr, Arrhivci du Cipitolc, ~ h ~ ~ ~ r o n  du daupliin Louis i son coir i t  r Toulouic. 
1140. - B.r-irliiida"' Ii d. L l r o l r  drr Driur*ru. 
Yrir i 140 .  - Rihl. "ai . ,  Ir. i6<1. (01. i16;  Ir. ,645. lol. i .  - B i b l  de rArrcoli, l o j a .  Col. rB rrno. 
iili. - hl"iii d i  i i l l ~ .  priniii.. .. pr...",.", ,~i"l hi.,<i" (ciiiprron d'un p.nonn.g. du *.rni.r plzn,. 
l.r.:6. - . \ I ~ C I < S  ,Vo<,<.Dame, c. 1, phnchcs ,O, 3 3 ,  3s. 5 , ;  c. N, ~ t .  6 ~ .  

(4)  Vca ,440. - Bibl. de VAisrn8l. lo7o.  101. 18 *riso. 

Cil Toilloiiir. h i r h i i c .  du Cioi toir .  . . . 
( 6 )  1 4 3 , .  - BhI. dc rAr>coa>, 5 r g 9 ,  $199 ,  rd. S .  

Vcii il". - Bibi. nit.,  lit. 1.76. (01. I I .  
, 4 4 9 .  - Briir.ll.3. Bibi log is .  hl .  4 
Yi,, ilio. - Ib id . .  g3<i. 101. .,< .er<o. 



i ~ i i i r i c  poltr rc>mnw t t "  1nt1t  'le i?ir (ligiir<s ,O, 3,  5 ,  l i t ,  v:, i'i), r'lii I ; i  ciiiiiciic rlii 

mérnc cliapei-oii libre, ioiiillde eii lurbüii (ligures 14-17). 
Il y eu1 aussi des cliaperans façoiinés dépoui-vils de bourrelets. Ils ;ivaieiit l'al,. 

parence des ciialierons libres, coilfés 
en bonnets. Le rour de tête s'y troii- 
"ait constitué par un simple retrous- 
sis, semblable à celui de la visagière 
des cliaperons à enformer, lorsque 
l'avancée de cette visagihre ~i'étnit 
pas assez saillante poui- être e~iroulde 
a u  repliée plus d'une fois sur elle- 
qêmei' l .  Tel est le chaperon de la 
statuelte du  Dam ('1, dont nou-e 
iigure 18 donne la reproduclioci. 
C'est à cette catégorie que se ratta- 
c l ien~ cei-tains chaperons sans cor- 
nettes, composés seulement d'un 
baiideau plar, sans plis, formant 
tour de tête, duquel émerge un gu- 
leroii. Le cavalier qu'on distingue 
au premier plan, dans le tableau de 
la chasse au vol du ,Musée de Ver- 
sailles (hg. 23 du cliapirre des Haiiili 
d t  ciier,oiirr), pal-te une de ces coif- 
fures. On  eii vit de semblables, avec 
ait sans cornettes, en I t~ I i e (~1 .  

Beaucoup de chaperons échafau- 
dés à demeure furent agencés de . 
fasons t i è s  f~tiiraisistes. 1,s ligure 13 T16. ". - rhlpcran b $ o i i n i  .n 2url.n [ i<l l i  

di, cI>ai>itre ries Hohilr dr i i>~i ,a i irr  en a dCià inontri  un exetnule. Nous en offrons 
ici deux autres dans les figures 1 9  rr 20. La premiere représente L'homme ou 
lurhnri, de la Xaiional Gallery, peint par Jean van Eyck en 1 ~ 3 3 ,  la seconde est 
le portrait d'Ainoli;iii, du  même peintre, datC de 1434, et conservè au Musée de 
Berlin. Le mince turban tortillé qui circonscrit le chaperon du  facteur lucquois 
se retrouve dans des rniniaiurcs d'environ ,435 (41 et iqjo('1. 

Sigiialoiis clicore, parini les cliaperons 6cbaf.iiidés d'iiiie manière exceptionnelle, 
celui que reproduir la iigure s i ,  d'après une  image exécutée r-ers iqz5(". Le carac- 

(J I  CL du i v i  <z&~Ic. - \lusic du Laurrc, &oir rriiiticnnr. iublc iu  N" ~ r S l  
1 4 3 s .  - 8 i b l  d'Arras. (01. i .  

(il Ribl. nai . .  Ir. #1I11. id. >. 
( 5 )  ibid. .  Cr. 914?. Fol. i i .  
163 D i i l  hliir..Add. LIS. i8Slo. fol. 96. 

i : ~ c  ~mt  liciilici. i Ic  ' ç i ic  coi1liii.c ciutsirie dziiia tiiic ample tétihro, forniant Far devarit 
i i i i e  prot~tbérance accriituée d'aspect biziirre. C'est ce type de chaperon qu'a clioisi 
1'is;ioclio pour en coitFer son saint Eustache de la National Gallery, avec cette 

ditT6rence que le gulei 
sous le turban ; alors 
que, dans la figure a i ,  
il se trouve posC par- 
dessus. 

La figure zz en 
montre un autre, non 
moins  remarquable 
par sa grande exten- 
s i o n  e n  largeur( ' ) .  
L'exécution confuse 
de ce chaperon, dans 
la miniature dont il 
provient, ne permet 
pas de  distinguer net- 
tement la  rnaniére 
dant  il est agence et 
n'en laisse guère voir 
que la  silhouette. 

O n  p o r t a  enf in  
quelquefoisde simples 
bourrelets, sans gule- 
rons ni cornettes. Le 
personnage du  second 
plan de la figure 23, 
,ir& comme 1. "rd. 

:on est pris 

.. . - -, . -. . . . . . - . - r- - ~. , . . . . . . -. .. , 
riz. o i i  - Clii,.""" i " i 0 i i i i i  rr.r Ir coinri,. ioriiilir rn urbra , i < S * )  cédente. du Brériinirt IVCTS t 0 1 )  

dc Soliibiiry ('1, est coiffe d'un bourrelet tortillé de ce genre. On  rencontre un turban 
semblable dans une troisième miniature du même ouvrage. d'après kquelle nous 
avons dessiné la ligure 38 du  cllapitre de la Robc. II y en eut aussi de tout unis(J1. 

Le chaperon façoiine fut, sans conti-edit, la coiffure la plus communément 
adoptée, du temps de Charles VII ,  par la noblesse et la bourgeoisie, qui le préfé- 
raient au chapeau. Le guleran qu'on appelait la pattc,  était le plus souvent sans 
ornements ni découpures. Dans quelques chaperons cependant, la patte fut décorée 
de galons('), de broderies('), ou découpée de differentes fagons. 

( i l Y r i >  i q l l .  - Ribl. ni,. iii. illg(. 61.66  
1,) Ibid.. hl. <l  

( 5 1  v,,, , < , O  - LZ ?irinir da I l u s .  bouir0l.o du Cli..m<r dr ,'f..yu du hmphil .  dr ,'H~,,c. 
a 4 a j .  -U,bL. ma,., ,sr. ,158. Fa,. >O".  

(41 Vers , 4 3 2 .  - B?X. MW,.. H m \ .  \+S. 9778 ,  $ 8  vcrsv, >o.. 
1 4 3 4 .  - h d . ,  Hzrl. MS.  4 6 0 $ ,  Ca(. g$.  
Vlr. ,135. - Bibl. ni,., Cr. 939, (Oli", i l 0  " ,Sa. 

:SI vers , 4 3 0 .  - BiIX,. "dt. ,  r,. G O ? ,  (O,. ,, 
'139. - Biii. Mus., Hrrl. Y 6  <%>S. 61. la. 



Celle d ' u n  chapeion de ,431 est taillée en grander et larges dents arrondies 1 
(hg. ?+)( ' l .  

l'rais ou  qiiatrc rangs de petites dents rondes, supei-liosées eii rn~iiière d'écailles, 
teriniiieiit les p ~ t t e s  de trois cliaperons en i+qg(', 

Une gerlie de  1;imbe;iiix en forme de palmettes s'étale sur certains bourrelets, 
daris plusieurs images, au  cours des trente 
dernières années du règne de CharlesVI1 i'). 
Uri personnage du tableau de la chasse au 

1 i 

vol du Musée de Versailles, dont la figure 23 0 
dii cliapitre des Hnbili de clinalirr a donné 
la reproduction, parle une de ces coiffures, da! 

les autres, prises sous ce même bourrelet, 
retarnbent eii cascade jusque sur l'épaule. 

% 
dails laquelle une partie seulement des sj K , ~ ~ ~ - ~ ~ , , c c , ~ c ~ u p ~ ~  

palmettes émerge du bourrelet tandis que I . , V ~ ~  ~C,,LT ;mol! 

Vers iq50, des lambeaux, tel-minés Ca,-- 
i-éincnr en F.apn de billeries, siircliargent 
quelques bourrelers(<l. 

La figure i 8  a montré un  cllaperon 
,,,,,,.-,,O.,,. ,.,, r ,,i,,,,,,,,,., ,,,, i ,,,, FqorinE de la même époque, dont le tour "s %'.- P1' lcd~T"i ' -  

jiiir ,1111 
?oc ru I r m l i i a u ~  kiiilliii 

de la tête se trouve constitué par un retrous irrn t l i u )  

sis, simula~it  celui d'une visagière, ce qui donne tout a fait à cette 
coiKure l'aspect d'un cliaperoii à enformer porté en bonnet. Les bards 
de la patte, du retroussis et les deux c6tés de la cornette sont découpés 
en dents de scie. 

11 nous reste a signaler un genre de découpure, qui, de ,430 à 
iqGo fut très employé dans la décoration des chaperons fasonnés. Ce c . ; ~  ,6. - PX,,C a la,". 

sont les lambeaux feuillus à la façon d'Allemagne, que nous avons ~ ~ : ~ ~ c ~ ~ , " ~ ~ ~ ~ f ~ , ~ ~  

déj i  vus ornant le bas de certaiiics robes, sous Charles V11. 
Eii ces temps lointains, Anglais et Français empruntaient volontiers les 

inodes d'oiitl-e-Rliiii. Celle des lambeaux feuillus, très répandue en  pays ger- 
manique dès iq27('1, apparut eii France vers 1430, époque à laquelle 01% la vit égaie- 
m c r i r  adoptée en  La figure 1 5  a donné un premier exemple de 

1 
i 

agrémenté de ces découpures qui retombent sur uii bourrelet façonné 
en toriil. La même ori~ementatioii se rencontre avec des bourrelets unis Il), 

;,] ln,,,\< , ,CS ,  ,,;hi. r,,y., 9,>1s.,g, 101. , 5  verso. 
,,,: ,,., ,O, ,,,T 9, 5 "cm*", 1;. 

1 1 

' 7 ,  ,,,, - ll,,,,,, ~ 0 i 6 . . i , <  r"l '8 i C i l i i .  

vCrG ,643, - h $ w c c  dc Vctsa#~l?%, Cl>.>%sc > O ) .  

i i l i .  - \ ,,,> 6~ ,,;<t0.; ,,,,c C,< 1, c ~ , > c ,  T ,,p,,,c,,c dc ~ c " > " C , ~ " C T ~ ~ , " ~ ~ .  
i l i> .  - ,na,., rr. 3 6 ,  fol. "<~so. 
i.l,i. - ?liiaib di Solri-Baini, i .  1. pimiiin 5 1 .  5 3 ;  L. i I .  pl. i l .  

i 
i 

t 4  1 .  . . 3 1 .  6 C S .  - Rcructl dirrir. Puririii d c j . i n  iii Kiibciiipie, Sb.,. iii Uir i rr l .  1 ~,! <:r;cs, ~ 1 , ~ ~ l .  ,fic, L % ~ , % ~ d # < t # ~ , * ,  Spu"d. Aumaa. za!wet., crhs no,m\>rcux c h ~ r n ~ ~ c ~ .  
;ii: Yir. i l i l .  - li,ii. i C i i ~ . .  liiil II<. % % i d .  L i l i o i 6 .  i1. 1 1 .  
; ,  Vri i  ,,<,,. - 11,1,1. ,,.ii.. i i .  7 ' 8 , .  <,il. i.,i r.,<o. 

I 
, , i l  - , l i l i l .  de I'l~iiiiil. i i c ) q ,  i i i l  5 .  

i 
vers ,.,+o. - RiIiI. ii.ii.. h. i l .  fol. 3 ' 0  rriiu. - liibi. d'iiiiiriis. 4 b i .  lo l  69. 
Y.,, .,i,. - h,"' i~  dl Yliiiiliri. Ciirrii r u  i " l ~  

I 
i4 , ( .  - liii,l. iiri.. f,. Sahi fol. 99. 

i 
v . - h r i i i .  i i i r i .  di Bcnic, T.ipiirriir dr  Irniprrrui Trajan.  ! 
i 1 6 n  - Brusclin. liibl. r o y .  9911i roi. 81. ! 
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comme le fait voir la figure 25, qui repi-ésente i iri de ce3 bol-relcta siiliportriii iiiic 

large retombée de lambeaux feuillusl'). Un  troisième spécimeii est fourili par I;i 

figure zG('I. Dans cet exemple, les lambeaux formant couvre-nuque, sant mainte- 
nus par uii bourrelet tortillé. 

Comme nous l'avons vu au chapitre des Hubilr ilt rlininlicr 
(figures 17, 20, 23), la plupart des lambeaux feuilliis à la fason 
d'Allemagne étaient percés dans toute leur longueur d'une suire 
de petits pertuis décau- 
pés en façon d'écailles. 
Ces pertuis, qiii ne sont 
pas toujours visibles sur  
les images, soit*ue cer- 

ry. , 21. Y.,,. , . c : , ~ ~  ta ins  l ambea i ix  ii 'en 
IW" , 1 0 1  aient réellement pas pos- 

sédé, soit q u e  ces images 
aient été peintes à une 
trop petite Cclielle, se 
distinguent sur les lam- 
beaux du chaperon de 
la figure 15. A cause de 
leur ressemblarice avec 
des accrocs, on  les appe- 
lait dkliigriclürrr ou sim- 
p l e m e n t  c l ~ i ~ t ~ ~ l t ~ r ~ ~ .  
Leur forme .!tait par- 
fois plus compliquée. La 
parte d'un chaperan- 
b o u r r e l e t  d ' e n v i r o n  
,445, représenté dans la 
tapisserie de l'empereur 

d u  iiisto- Y'p. 99.- O.rhiquriur. du grnrr y,,. ir p,i..*.,,,. 
("CC, %&!O, 

rique de Berne, se pro- 
longe en lambeaux feuillus pertuisés, dont la figure 17  reproduit 

rig. d,,,,i,,,,,,. S B .  -  P.^^^^ (,,,,, d'un. l'aspect. Les pertuis n'y sont plus découpés en écailles, mais 
en manière de petites feuilles. 

II y avait aussi des déchiquetures consistant en découpures plus ou moins déliées 
imitant parfois des déchirures. On  les pratiquait sur d'étroi~es baiides de drap d'en- 
viron quatre centimètres de largeur, sortes de rubans qu'on appliquait ensuire sur 
les robes et les cliaperons. La figure 28 donne le patron d'un de ces genres de déciii- 
quetures qu'on rencontre dans plusieurs images au cours du règne de Charles VII.  
Il se iixait e n  son milieu par une seule couture. Telles sont les déchiquetures eii 
coqriillés, cousues pressées les unes conire les aurres, qui ornent le bas des loiigues 
maiiclies de la robe de Jeaiiiie de Cheriaiiy dans le tableau de van Eyck de la 

i.! vrii , , la.  - UZL,,. t t .  5 5 , .  roc. ,9s verso. 
1 " )  Ycrr 8430. -- Uibl. i i . i i . ,  lri. i S o i 6 .  iol.  808. 
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National Gallery, où elle est rel>réseiitéc, cii l'an i . 13q ,  ii ceté 'le 1,i;iri Ariioll;iii, 
SOL, 61,,,,,x (Kg, 5 c l , ,  ~ l , : , ~ > i , , C  'ICS f;/!<,/l?<,,,,Y), G'c,, , , , l e  'l'!'l,i<(#,c,,t,,c ~ , , l : , l , ~ ~ t l ~ ,  

qiioiqt~e dill;<iciitc, qiii çi!jolivc I:i 1p:iite ct la coriietic dii boiirrçle~ dc I ' h o i i i i i i r  iiil 

iliqrriit~ Ilrz~l~l,  rel~roduit dans la ligiire cg. 

meniiaiinés. 
'Toits les cliaperons faqoiiiiés, que 

le ciiaperan libre, coifie par la visa- 

comme ce dernier) leur rôle se bornait 
d celui d 'un  chapeau. II iious reste à higi 1 , .  - giiiLe .,1Iciiixiid 

(,<., ~ 4 , " )  
voir d'autres chaperons, éçalemeiit 
agc~icés à demeure, mais de manière à représenter le clia- 

hig. 3". - <Iiipii"" guigr *un 

, C : & ~ C U ~  :,m8~:mis (>,cr5 Z O ~ )  peroii à etiformer mis cil gorge. Ce ii'étaieiit P I U S  q u e  des 
tours de cou pi-oloiigés par une  pèlerine, airisi que le fait 

caml~~-endre  I L  figure 30111. Ces tours de cou rappelaieiit la visagière raba~iuc et for- 
mant col des chaperons libres inis en gorge ; les pèlerines étaieiit u i i  souvenir <le leur 

guleron couvrant les épaules. Le cliaperoii, 
ainsi rédriità n'être pllis qu'une petite cliape, 
s'appelzir cltnpiroii par prge. On opposait 
les rlioprr<iiii pi,, g,,rgc, qui r~';iv;iiçiit 1i;ir dc 
coriicticï, ;iiix rh<ipriutii pt i i i l< ia !~,  qui eii ) 1 

éiaierit toujours munis ('1. Un seinblarit de 
petit capucliai~, rabattu sur le dos, accom- 
pap-naitparfoiile tour decoudu parzo%e(i!; . -  . ~.~ 

F i .  3 . -  par gars= la figure 3 r  en offre un exemple ('1. 1.e 6; ' .  11. - i,.,, r~.,,,~.,,- c t 8  P O C . , ~ ~ ~  
a!,c",x"* ( , , 4 > ]  ri ci, Lia,.n.i ( i r i s  i-iloi 

tableau du klciste de Versailles, qui repi-é- 

sente ~i i i e  cliarne au vol à la coui- de I'liilippe le Uoii e t  dont la Iigure zi d u  clia- 
pitre des Habili de chniaiirr a donné la reproduction, en fournit un autre, d'un genre 
particulier, en ce sens que le capuclion s'y trouve tenir lieu de tour de  cou. Ces 
embryons de capuchons, que rappellent de nos jours ceux des masettes ecclésias- 
tiques, se rencoiitrent rarement dans les aiicieniies images ou la plupart des chape- 
rons par gorge en surit privés. 

( 2 1  vc,, 1 ~ 7 3 .  - n,;,. M",., ~ ~ ~ 1 .  bfq. %*,S .  r01. 9 3 .  
( 3 )  , l > l  - . * iiriiii,i B.,"". pour r iu,nr. JC i i i ir i  1 r,i.y.rrii,,. ri,>, p.nd.,ni =< I':,",,. ,i.ir BO,." 9 UI. ' 

i. Drliiir, Monddlii. dt  COnrio V. 17' 991, ap Gw,  61111. irikol.. p i  3 J i J .  
,3,1. - < ,in p. go%r *Di%, I I  di rrma 1, ,,c p.ni,. c i  II <1. c<"*,,... LI,, <,,,pp">ls d< "~IL,Y&,Z 

p.,,d"", < , , , p .  gaig., (Ur,,. il"'.. < d d  Cirrl., 2037: .  
,,+' - ' Et i v o i c  (1. Kol der Koiiiiii*ini] ",,* ~ i , . ~ ~ r r o ~  d""' I L  ,i.iiir ~ < " o i i  > 1" i i l l ~ .  r i  r-iuii 

iicruiiyyr I~ , , , i i i ru ly  . Olivirr dc Ir \I.iiilir, l < n i . ,  8 .  1. p. '7bl. 
( $ 1  vtcz > & , 5 ,  - 7crmcc d a  DUS,  cl ,~pcmun dv C~+lacum d a  A & l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ .  

% *,,. - criu, U>L,. dnU.nid>'ii,,i. spi<. hvnr". inh."$., c l,., drI,,li.,,'.iii. 

Ycrs illO. -- Musec dr krrnl iuri ,  
.*,,I. - d. Yciiiilli<, ,"%.. .," " " i ,  I. *C Buiiig"giir. 

( 5 )  Vli i  iii". - Musir Ar I r i n l i o r i .  
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I.cs tours de coi, despnr (o.orpr éiaient ~prir>cip;ilenicnr do dcux aortea. I.ca t i r in  

coi i~irui ie~~t  r t i  t i i i  bourrelet plein, mais souple 1.1, comme l 'oni montre nos deux 
précédeiites ligures. Les autres, constitués par un biais d'étoffe, dispose le plus sou- 
vent en spirale ti-ès liche, entouraient l'encolure en formant des plis naturels(.), ainsi 
que le fait voir la ligure 3 ~ l 3 1 .  

Certains chzperons liai- gorge pouvaient se coiffer, le tour du  cou devenant tour 
de tête. La figure 33, dessinée d'après une miniature française d'environ iqio(<l,  
montre deux de ces par  orge, dont I'iin est porté en garde-cou et l'autre coiffe en 
bonnet. Un  type uniforme de chaperon par gorge, dkoiipé en lambeaux feuillus, 
recouvre les épaules de la plupart des persaiiiiages représentés dansle Sprruiiir~h~rnBnor 
innta!io?ii~ de 1427, conservé à la Bibliothèque des Beiiédictiiis de Gries. Deux minia- 
tures de ce manuscrit, qui est allemaiid, iious font voir ce même chaperon, porté, 
iioii p l i~s  en pèlerine, mais en  boiiiiet. La figure 16 du chapitre des Hobitr de chnialier 
a donné l'un de ces deux exemples. 

II y eut en611 des chaperons par gorge, dépourvus de tours de cou et i-éduiu, de 
ce chef, à n'être plus que de simples pèlei-inesl'l. C'était, en fait, le chaperon ramené 
à son état primitif de iietite chape. 

Ici se LI-ouve terminée la deuxième partie de ce livre, concernant le harnais, les 
armes, les parures de combat et les costuines de la sainte au cours de son existence 
de  giierrière. II nous reste à reclierclier de qiielle maniCre elle dût être vêtue dansses 
prisons, quand elle comparut devant ses juges, sous quel aspect on la vit menée au 
supplice et enfin comment elle fut accoutrée lorsque, sur la place du  Vieux Marché 
de Roiieii, on la Iiissa sur l'échafaud pour la lier j l'estache du bîicher fard. 

~ 

~ 1 3 1 .  -Bric. Yui.. Hrrl. hi<. , ' II .  foli .1. 
,*,l. - kc"sie d< V C C ' ~ ~ ! ~ ~ ~ ,  C , , ~ , , C  "" >,c,,, d*" X C ~ C ~ ~ , C , .  

i<,j. - Bi"..,l~,, ",bi. i " ) . r i O i t i .  roi. , 
,+ji.  - BL~I. ,,IL.. CF. 1.1. ioi 3-1. 
Vcn ,460. - b d . ,  Cr. Q 6 5 ,  Fol. ~. 

] C ,  1 .  B i b i .  l.. ? S i " ,  lolioi " 7 1  " * S .  

,<",. - c.:c,, ZL,Ll. dc3 " c " c ~ > < ~ ,  +cc. h" ,,,,, ". s*," *,., <,,avc,e" dc 70,  n , r > , , , ,  
\'c,% > < ? a .  - &{hl. "ab., <S. %""ha, <el. 33,; "c,<a, 

iiii - bl".ri *< Yrn.iillrr, Clinsr r u  ,.,,. 
i l i l  - H.hicr-*lr.n.li. r. IV. pl. $ 5 6 .  
i i 0 0  - M"..c dr Cl""?. irpiixri., ?rnlii"r< d. I>iiid. 

131 .1+i. - Kurrmbcrg. hlux. giiniiii.. 998, Col. .>o rcrlo. 

($1  vrn , 4 1 0 .  - B ~ I .  nit.. rr. esin.  fo l .  sis rcro. LC pirronnag~ d. puch. roi8. duni d< 
,xIxryg;c#l. S.<, C" ~ " " C > L C  da", le prcmic. :;cm5 d" q","z,e",c ,?t<I<. La barec,~ CS, ram<<tm du msdcr"c. 

151 V-7, ,400.  - Bcbl. n.mt., rr. > 5 & 6 0 .  ,a>. .. 
.un.  - Ibid.. b. "0"". .;q:'<sii, (0 , .  ,i. 

i 4 i 6 .  - AIiiriizi i< A'aii, Diri. i. II. pi. ,*. 
Yrrs ,163- - Brurcllci, Biiil. r o i . .  g l u s ,  fat. i l  ucoo. 



J E A N N E  CAPTIVE 

L oasqu'~u boulevard du  pont de Compiègne la sorcière des Ariiiagnacs, tii-ée à 
bas de  son cheval, fut tombée aux mains des Bourguignoris, ceux-ci la  condui-- 
sirent à Margny('1, village distant de derlx kilomètres, où ils s'einpresièrcnt de. 

la desarmer. On  lui enleva d'abord son Iiarnais de tête('), puis sa huqiie de drap d'or 
et ses mitons; on déboucla ses avants-bras, ses garde-bras, sa cuirasse; on k 
décliaussa de ses éperons, de ses grèves, de ses cuissots er de ses soleretç. Elle alqiarur 
alors en pourpoint, et, si l'on eii croit l'évêque de Nevers, Jeun Gei-inain, confes- 
seur de la drichcsse de Bourgogiie('), comme on rie savait pas bien au juste si elle 
était homme ou femme, on la délaga. La vue de sa poitrine qu'elle avait belle(<). 
tira les assistants de toute incertitude. 

Margny etait uii svant-poste des Bout+gnons, cornmaiidè par messire Baudot 
de Noyelles et dont l'attaque avair motivé la sortie des assiégés. A la noiivelle que 
les Fransais en voulaient à ses gens de I\largny, le duc Pliilippe avair quitté en hate 
Coudun, où il se trouvait à une grande lieue de Compiègne. 11 arriva pour voir la 
Pucelle prisonnière et désarmée. La tenue de Jeanne, dépouillée de soii armuie, é u n t  
sommaire, il est à croire que, pour cornparaitre devanr le noble duc, on la revêrii 
d'une robe d'emprunt. 

Le bâtard de Wandornme, dont les gens avaient capturé l'héroïne, huit au  sire 
de Beaurevoir, monseigneur Jean de Luxembourg: il la céda à son maître. Celui-ci 
I'ayanr gardée trais ou quatre jours en son logis de Clairoix près Compiègne, l'en- 
voya au  chiteau de Beaulieu en Vermandois, où, selon Perceval de Cagiiy, le maitre 
d'liôtel de Jeanne. I'écuyer d'Aulon, qui avait été pris en même temps qu'elle, 
caiitinuait à la servir W. On témoignait donc certains égards à la prisonnière et cela 
n'a rien qui doive surprendre. Les captifs d'importance representaient une valeur 
pécuiiiaii-e proportionnee à leur rang oii A leur renommée. Jadis, la r;insun du roi 
] e a n  avait été de trois millions d'écus d'or, du Guesclin, prisonnier d u  pi-iiice Noii-, 
s'était estimé lui-même cent rnille francs d'or et, en ,440, le roi d'rlnglereri~e ne 
libérera le duc Charles d'Orléan3 que  moyeiiirant deux cent quaraiire mille écusi&).  

Les seigneurs, qui detenaient des prisonniers de marque, avaient donc intérêt i les 
traiter convenablemeiit. C'est pourquoi rien d'indispensable, aussi bien eir véternents 

, > )  \<on.lirl.l, i .  IV. p. 135. 
( 3 )  Lis doiuiiirntr roiil  rnurii sur l., ~ ~ i l i ~ 8 . e  d. guirri, i i lrdr ou Iriiiicl. que Jcini ir  pariai< joui-la. 
( 3 )  Xcrvyn dc LcxLrniiaic, O i a , ~ i ( ~ ~ ~  r r i o l i ~ ~ i  . i?lii~irz di iii I ( t I~qw i d u i  in d61#211d14s l i s  duii dz  B#Y~: , ;z ,~ ,  p. II 

:<) J. F Z ~ , C ,  miti di rii.biiitliiol. ,. 1, y. i a l  ,nrpoiiiioli d u  duc z ~ l ~ ~ ~ ~ ~ j .  
( 3 ,  ?<,CC">, dc cng>,y, ". ,,,. 
(61 Piciri Çl>rrnpiau. ,'if dr Orilii d'Oricau. p. 309. 





piesi et les m:iiiis. Mais ai ic i in  de ses visiteurs n'a déclaré l'avoir jamais vite dans 
criic <:;igc. Cc <loi sciiiblr cçi-t;iiii c'çst qii'cllc eiit dcï rcrs ;iiix piccls 1pciicl;!iii lejoiii- 
ct <lue, 13 nuit, 011 ajoulïil A ces enti-aves une chaîiie qui lui entourait la taille et 
doiit I'extrCrnitC était cadenassée à une  grosse poutre. 

I.cs textes suivants que nous extrayons de diffirentes dépositions du  procès de 
réliabilitation vont d'ailleurs nous renseigner sur le traitement cruel qu'elle fut 
obligcc de subir pendant cinq iiiois dans la sombre gcàle O" les Anglais la tinrent 
cricliïiiiée j~isqt i 'a i i  jour de son supplice. 

T l l O \ l h S  DE COURCELLES 
bi<h.li.. en 'liii<il"g.c. i..<lu. ini ir i i r  d. i'"nirr,,iii 

~ I i i i i o i i i r  d.,i..ir,>,. di L:ioii r i  *r Th'roucnn. 

*< leanrie était dans la prison du  chireau, sous la garde de Jalin Gris et de ses ser- 
vants. Elle avait les jambes tcnues par des chaînes de fer. Eiait-ce ainsi toujorirs?Je 
,le s . I ~ s ( ~ I  ». 

PIERRE MIGIET 
doriru, Tiiealo<ir. prieur c!. L~ngu.ril,c 

Ils (Ics Aiig1;iis) la mirent eii prison séculière et la tinrent bien encliaiiiée. 
l'ci-soiiiic iie parlait avec elle. Elle avait pour gardiens des Anglais qui ne souiii-aient 
pas I'approcllat. I>'après ce disait, elle émit durement traitée et avait les 
fers aux pieds ainsi qu'aux mains. hlais ce n'est pas là chose dont j'ai été témoiiii'l u. 

1E.W TIPIHAINE 
b c \ ' ~ , .  tn mcdc'i"c, m=,L.c c3.x.u, 

cii.iiioiiii dr I r  Sliiitc Cli;iprllr d. >,.ris 

a Jeaiiiic ét;~it eii prison dans rine tour du château. Je  me souviens que je l'y ai 
vue les deux jambes chargées de fers. 1.à où elle était, il y avait un lit('! D. 

< Cii jour, l'évêque de Beaiivais, le comte de  Warwick et moi, nous entrâmes 
dans la prison où était Jeanne, e t  nous la rrouvâmes les deux pieds dans les fers. 11 
parait, d'après cc que j'ou'is dire alors, que, la nuit, elle était attachée par une chsine 
de fei- qui lui ceignait le corps: mais je ne l'ai pss vue attachée ainsi. II n'y avait 
clans la prison ni lit ni objet de litei~ie, mais quatre ou cinq misérables individus qui 
étaient ses gardiens(*) ». 

GUILLAUME COLLES, dit BOISGUILLAUME 
no.xirr d. rufficialiti de ROtii" 

grc,hcr du p...i, dr rond.mnriion 

« Jeaiiiie etait dans une  forte prison, les fers aux pieds. On  lui avait laissé un lit. 
Elle avait des gardes anglais dont elle se plaignit maintes fois, disant qu'ils l'oppri- 
in;iierit fort et la malirnitaient('1 u. 
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NICOLAS TAQUEL 
,,u,,;,c ,,c rolGcu,;,c ,,< I<"\~C" 

~"lii., du ,p.ucl, dr <"iidrnini,i"ii 

<<l ' a i  vu Jeanne & l a  prison du château de Rouen. Elle etait enfermée dans uiie 
toui-, vcrs les champs. Je l'ai vile quelquefois dans les fers, et cela quelquefois nonobs- 
tant son état de maladie('). Un  Anglais avait la garde de la porte de la prison et de 
la cliambre dc Jeanne. Sans sa permission, personne, pas même les juges, ne poli- 
vait avair accès auprès de Jeanne(') B .  

JEAN MASSIEU 
ilojrn. huiriicr piidai,< i. pi"rr. d r  randrmii:,iion 

« S u r  la captivité de Jeanne, voici ce que je sais de certain. 
Elle était enfermée dans unc chambre du  premier etage. O n  y montait par huit 

marches, et il s'y trouvait un lit. Jeanne était liée par une chaine à une grosse pièce 
de bois, longue de cinq à six pieds à laquelle adhérait une serrure servant fermer 
la chaîne. 

11 y avait là cinq Anglais de l'état le plus misérable, dits houspilleiirslV, qui 
la gardaient. Ces gens désiraient fort la mort de Jeanne. Très souvent ils la tour- 
iiaiciit eii dérision; et elle leur en faisait reproche. 

Un  serruriei-, Étienne Castille, me raconta qu'il avait construit pourJeanne une 
cage de fer où elle était tenue droite, attachée par le cou, les pieds et les mains, et 
que ce traitement dura depuis l'arrivée de Jeanne à Rouen jusqu'a~i commencement 
de son procès. 

Poiir moi , j e  nc l'aijamais vue en  cet état. 
Q ~ i a n d j e  l'emmenais et la ramenais, elle avair toujours les pieds Iiorr des ferskl. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ce même jour (jour de son abjuration), après dîner, devant le conseil de l'Église, 

Jeanne déposa l'habit d'homme et prit l'habit de femme, ainsi qu'il lui était ordonné. 
C'était le jeudi ou le vendredi de la Pentecôte. L'habit d'homme fut mis dans uri 
sac, en la même chambre où Jeanne était détenue prisonnière. Elle demeura sous 
la garde de cinq Anglais. La nuit, il en restait trais dans la  chambre et deux dehors, 
!i la porte de la chambre. Jeanne couchée, avait les iambes tenues par deux paires 
de fers et le corps enserré par la chaîne qui, tra7-ersant les pieds de son lit, tenait à 
une grosse pièce de bois et fermait à clef. En cet état, elle ne pouvait se mouvoir 
de plaiel') x. 

FRERE MARTIN LADVENU 
dominioio, b.~h.li., ", ihrologi. 

«Jeanne était en prison laique, enchaînée et les fers aux pieds. Je l'ai vue bien 
des fais ainsi ferrée au  château de Rouen. Personiie ne pouvait lui parler sans I'auto- 
risatioii des Anglais qui la gardaient nuit et jo~irl6) ». 

. ',', , 1. i i b i i .  i t i i i i i r  ,<i.>,iil"li"i, r. L. p. 3 4 3  
( ? '  l '>>d. ,  pp. 3 6 9 . 3 6 3 .  
(3: liiid.. i 0. p .  il. 
h, lb id . .  o. $ 5 .  

< .  

( 5 ) J .  ?ro'#r dd r z h a b 4 ~ ; z d ~ p ,  L. Zr, p. 6~1. 

( 3 )  s CS,,;L< i""zcpaz!t,cr',. 
1,) lbiii.. p. ciil. 
( 5 )  Ibid.. y. i d .  
( 6 )  lbid. ,  y .  87. 
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I I  I S , \ ~ , I I I \ I ~ I )  DI,: I.A I~II!I<I(P: 
duiiii i i irrii i. iiiiliriicr in ilirulogir 

a C'est I i i i  ( l 'dv~$~iie I'icrrç C;ii~clroii), ce qiie je crois, qui, dés Ic coriiincii- 
ccmeiit rlu liiocès, l i t  cn r l i a îne~can i i e  ct la mit sous 1s garde de solrlats arigl;tis. 
J e  l'ai vue dans la prison du châtcau de Rouen, aufondd'une chambre assez obscure, 
attncliée et les fers aux  pieds quelquefois. L'évêque avait défendu que personne ne 
coiiré~it  i i vcc cllc r;iiir i i i ie  lpei-rt>isuioli de lui ou <lin prornoieiir, riic'or> nomrn;tit 
Uci~edicite!~) ". 

RICHARD DE GKOUCHET 
rlirnoin. dr I'r&lii. r"ll<girl. de i siui<lyr su diurr,. d'erirur 

l 'ai vu leaiiiie au cliâteau de  Rouen, où elle etait emprisonnée. Des Anglais 
la gardaient, la menaient ct la raineiiaient. hait-elle endiainée? Avait-clle des icrs 
aux pieds? Jc  tic sais. J'ai seulement ouï assurer qu'on la tenait bien rigoureusement 
et durement(') a. 

THOMAS MARIE 
bi".diiii". pricu. dr srio,-Mi'lirl prn Rouco. 

~ J ' a i  eiireiidu un serrurier me dire qu'il avait fabriqué une cage de fer pour 
rcnir Jeanne debour. Jeanne fut-elle mise dans cette u g e ? J e  crois que oui ;  mais je 
lie le sais poiiir!') ». 

PIERRE DARON 
prorurrvr dr  Ii villr de Bovio lor i  du prorii dr iandiinnaiion 

« J e  n'ai coiiriu leanne qu'à l'époque où  elle fut amenée à Rouen. J'étais alors 
procureur de la ville. La curiosité me poussant, je désirais lort voir Jeanne et ne 
cliercliais qu'une occasion. Même envie pressait IJierre Manuel, avocat du roi d'An- 
gleterre. J e  le trouvai, et ensemble nous allâmes voir Jeanne. Nous la trouvâmer au 
chàteau, en prison dans une tour, ferrée aux pieds avec un anneau qui tenait à une 
grasse pièce de bois. Elle avait plusieurs gardes anglais(') B. 

I'IERRE CUSQUEL 
iiaurgroi, il. Rom." 

« Quand je la vis, Jeanne avait lesjambes prises dans des liens de fer et le corps 
attaché par uiie longue chaîne fixée à une poutre. O n  avait fabriqué, pour l'y enfer- 
mer, disait-oii, une cage de fer où elle ne pouvait se tenir que debout. Je  me sou- 
i7ieiin d'avoir vu peser cette cage dans ma maison. Mais je n'y ai pas vu Jraiine 
enfermée ( j l  B. 

Le mercredi 2 i  fkvrier 1431 (61, en la chapelle royale du château de Roueil, la 
Pucelle comparsît pour la première fois devant ses juges. Ils sonc là quarante-trois 
piêcres, rant réguliers que séculiers, rnaitrcs ès arts, docteurs ou bacheliers en  théo- 
logie, docteais ou licenciés eri droit civil et en droit canon, installés sur des barics 
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i Ic  i l i i i c l ! ~  ~ h i i !  < I I ~  r i & ~ ~  C I ~ :  I'r'u&(iiç <le Iiauiiviiih, t i i c ih  vi i i i r  clii i i i i lçlt i i i l t  :i c; i i is~.  < I i i  
li-oici de la siiisoii, les cous de la plupai-t d'eiiti-e eux do!iilleierriçni eiili>iiis <I;iiis I;i  

vis;igièl.c de Ieiirs clts~>croiis k>iirrds. L,cs ~pltts li.iletix ottt ciili~riiiC Icitt~s i i .~i<\~cs  ct, 
rlc ceux-la, oit itc voit toittjusie qtic Ics visages('). Deux greII;eis, M;iilcliovi ci Uoib- 
guillaume('1, les assistent. Amenée par I'liuissier Massieu,.Jeanne se tier>t devniit les 
jiiges, assise siir une  sellettel'), dans sa robe courte qui est noire!rl. A p r h  dc I>rève5 
c ~ u a ' ~ i o n r  siir rot, iiorn, ceux de  ses Iiiiretiix, 'le acii ]i;irr:ii!is c i  rn;iri.üiiiçr, I L  lieii iiii 

elle est iiée, celiii oh elle a été baptisée, sail ige, et après l'avoir requise iiistammçlit 
par trois fois, mais en vaiii, de rCciter le Pnlcr, l'évêque lui demande si elle a 6 se 
plaindre de quelque chose. Jeanne répond qu'elle a i se plaindre d'êtie détenue 
avec des cliaiiies de fer au corps et aux pieds. Puis L'kvêque commet à la garde de In 
] ~ i s o ~ i n i è r e  sir Jol in  GI-is, écuyer, garde du corps dii roi d'Aiigleterre et avec Ii i i  

John Betwoit et wi l l iam Talbot. II leur fait jurer de lier et lidèlement g:irdcr 
.Jeanne, de lie permettre à pet-sonne de l'entretenir sans sa permission et la darice 
est levCe('1. 

Un  détail de peu d'importance, mais qui a néanmoins son intérêt puisqo'il se 
rapporte à la mise de Seanne et que rieil de ce qui touclie à cette merveilleuse cria- 
ture ne murait iioiis ètre indifférent, nous est révélé par un passage de son iilrer- 
rrog-jroi~-e du i c m  mars. Oii lui demanda si elle avait eu des bagues. II résiilta de 
scs rCponseî que, jusqu'au jour où elle fut prise, elle en portait deux. L'une, sur 
laqiielle étaient gravés les noms 3imr Mario, lui avait été donnée par ses parents, 
à l>omrémy("). L'autre, dont elle ne fournit aucune description, était un cadeait 
d'un de ses fières. Les Bourguignons lui avaient pris la première, à Compi6giie. 
et l'évêque de Beauvais s'était approprié la seconde, lors de son incarcératioii au 
cliiteau de lZouen(l). 

Nous découvrons, à propos du costume dontJeanne fut revêtue au cours de sa 
cap~ivité, une précision plus importante dans l'interrogatoire du  3 mars. Comme on 
lui  demande l'àge qu'avait L'enfant qu'elle aurait ressuscité a Lagny, elle répond : 
<< C'était un enfant de trois jours. Il fut apporté devant l'image de Notre-Dame de 
Lagny ; el oii me dit que les jeunes filles de la ville étaient devant cette image, er que 
j'y voulusse bien aller prier Dieu et la sainte Vierge de rendre la vie à l'enfant. J'y 
allai et priai avec les autres; et finalemeiit la vie apparut en cet enfant. 11 bailla trois 
fois et puis fut baptisé ; et aussitôt il mourut et on l'enterraen terre sainte. Or  il y 
avait trois jours, comme on disait, que la vie n'était apparue en l'enfant; et il ilail ,loir 
omme rizaiutte(". Mais quand il bailla, la couleur commença a lui revenir. Etmoij'étais 
avec les jeunes iilles à genoux et en prière devant Narre-Dame. »Voilà le seul détail 
précis que nous offrent les testes sur le costume de la sainte pendant les douze loiigs 

(I; Voir i n  mn>~>iaiu?~ du Horiarr dr  \luniili riprirciitant Ir jugrmini du dur dAirnjoii ri# ~ h i r ~ ~ "  dr  V r o d 6 r n ~  oiiahic 
>,,Sb ii di, ,< I~<,u'IIc un diliingiir , r i  ,'air, rrrli.iiiriyu., d 1.r grmir du parlrincnr .n'hip.r.nnir dr c r i  d.". rajon.. 

;s i  O,> ik21r adjo.g",c diair 11 \iiiir hiraii< T i y u ~ l ,  grrBir du virt.inquisiuur. 
I I ) / .  P i l , , ~ .  *.'<'dl r<i.biii,n>i.l. i. II. p. , a g .  
[ < )  ~,,Ic,><~.,,, ,,,#CC', , ," j  ( &  ,,,, tc r ,a,,$ " G g c ) .  
(51,. Y,b,t, ?,O',' dt'*,,d #mu, ma, pp. $ 5 . 5 , .  
( 6 )  IDaxx3 son ,mtc~rogatoirc dc Vsp?c;-m;d? du .? Jcsmc ajnuLc quc 'ctx L q u e  c w r  cm or ou htcoo e t  que ,CS 

,,os  CAUS risr8a s~zxe,,t ~ c c o m p ~ g ~ ~ ~ ~  d r  iroii rroir U. i rb ic ,  Pioicr LI ionliina.lim, p. 181.1 
1,) 1. i i l i i c ,  T'r"roi<r di rondalin.iiin, p p .  i o i ~ i o i .  
(3;  I d . ,  i m . . p .  S i > .  -L. i i , "grp  pop*liir. .mp,oysii.niur. roionricr, iiorinn. up..,,ion * r r o i , .  ,Vu;, Sppliqucr 

" I r  robe di, <,urioriiîliic r i i r b ,  pour dilignir rd,. du y"iniikmr. 



inoir qile diii-;! s;i c;iptii,ité. II est iié:i~iiri«iiis  CI‘^^^ gi-aiid iiiiil-&si l'on rénécltir q ~ t c ,  
<l;iii.; 33 j>rii<ii~ <le IIOLICII,  I ç i t n n ~  iie clut <lispoïçi que d' i i i i ç  gai-dc-i-obç ié<liiiic :ai> 

strict iiéccss;iii-e er qiie, par coriséqiieiir, u n t  dans 1'ii)~érieur de la tour oit cile Ct;iir  

eiicliainée que dans les dilférents endroirs où  elle fut conduite, soit pour les interro- 
Ratoires publics, soit pour des séances coiisacrées à des lormalités de procédure qiii 
cxigeaieiit sa présence(zl, a n  dut  la voir constamment revêtue de sa robe noire. 

C'cst aussi dans ce sombre coitume que, le matin du 24 mai, amenée en chai-- 
retie au cimetière de Saiiire-Oiien, elle s'offrit aux regards de la multitiide, à l'heiii-e 
t>-agi<l~~c d c  soli :il!iiir;irion. 

I.'al>t~ès-n~idi du  mêrnc joui-, leanne Sur rarnciiCe daiis s;i prison. Le vic:iirç- 
i i~~u i s i t eu r ,  leaii Lemaître, assisté de quatre des juges et de plusieurs autres gens 
d'Eglisc, vint l'y visiter. Il lui e x p v a  combien Dieu lui avait fait grande miséricorde 
cil ce jour et combien miséricordieusement aussi s'étaient comportés envers elle les 
ecclésiastiques qui l'avaient reçue en grâce et l'avaient admise au pardon de notre 
saiiitc mère l'Église; qu'eri retour il fallait qu'elle obéisse humblement à la sentence 
des juges qu'elle fasse iin total abandon de ses erreurs passées et qu'elle qiiittât ses 
liabits d'iiornme('l. 

ne courtes clrausses, une cotte simple, une robe er un cllaperon de femme ayant 
été l>ré~eiités i la prisonnière, elle 6ta sa robe d'homme, dénoua ses aiguillettes, 
délaça son gippon, se dépouilla dc ses longues chausses jointes ensemble et prit ces 
iioiiveaux vêtements. La robe était vraisemblablement celle que la duchesse de 
Bedford lui avait fait faire par le tailleur Jeannotin Simon et qu'elle n'avait jamais 
uoiilii revêtir jusque là("). En même temps, elle se laissa docilement raser les clie- 
veux qu'elle partait précédemment taillés en Ccuelle(4). II y avait juste trente mois 
qu'elle n'avait fait usage du moindre habit féminin. 

Après une nuit d'angoisse où  elle fut sans trèvc ni i-epos en butte aux infamies 
de ses I~auspiileurs, elle se trouva au matin dans la nécessité de reprendre son cos- 
tume d'liomme, ses vêtements de femme lui ayaiit été enlevés. Elle eut beau supplier 
ses misérables gai-dieiis, ils ne voulurent pas les lui rendre. Lors du procès de réha- 
bilitation, l e a n  Massieu déclara qu'il tenait ces laits de la bouciie même d e  Jranne('). 
Cepeiidaiit, le 98 mai, quand l'évêque, venu  dans la prison pour constater, en pré- 

, :  l..iii,. ,,. '"b,, mninr *< <riii ii,icrr".iioiin. .r ""iiii~~. du ? ,  rirriri *\, I mirs. "c",' ,.',Cu. du i o  six 

diiii uiic clirinbir roisii ic dc la  grande sillr. 
LC 18  ~ ~ ~ i l .  Jciiinr rnahd. rrroic di  I ' i i r y u ~  drus sa pri<oii i'r~liaiiriioii diic iliaiii.blr. 
LI . ad,,,aiiitioii p"bliyii. l u i  .dr.iiii par Ir d.iiiiir rbrolo$i.. jun <Ir Chitill.". bi,, I I  rii*iiilirr vairiiir 

i ir  I r  girn*i .,il<. 
1.. ,. i ,,,,O,.. Lece r,r am dr,,' I. doiijon 018 on II mri  rn pri.riii. de' i",ii"i"."li d. toiturc. 
ir "3.  iiiii>rllc idiiiunition Irii,)uc c i l  pcrr<innr diria i i i i c  rlianibrt siiurc pris dc h prisan. 
LC 2 1 ,  vP"s .Ljurstian ~ i r n ~ ~ i ~ ~ ~  dc Ssini-Oucii. Jcaiinr iliarnrt droi iour. y iryoii la uirirc du ~irairc-iiiyuiihcur 

r i  pr.,id *ri l i ibi i i  dr f ~ " % i " i .  

Enfiil. Ir 9 s  inri. C C < ~  mieoii dimir rr nriioli n i i i i i  iiiiiriirr dr Ihuii r~moini. I > v r ~ u r  mnri~ir qur liriii>r, r r i i iz i i i  r o i  ahtu- 
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selicc de témoiiis, que sa prisoiiiiière Ctait 'le iiuicveiiii vêti ie eii liuinme, lui  cIcrn;,,,dii 
qu i  l u i  avait suggéré de repreiidre soi, Iiabit iriürculiii, elle l u i  r6poiidit : <r J e  
pris de mou plci11 gré, sans nulle coiirraiiite. J'aime iriieux I'liabit d'homme qiie 
l'habit de femme(') p .  

La vérité, c'est que ses saiiites lui étaient apparues. Elles loi avaient reproclif soi, 
abjuration. « Dieu, dit-elle, m'a mandé par saintes Catherine et Marguerite la 
grande pitié de la trahison que j e  conscntis(')u. Dès lors elle partait de nouveau son 
costume d'homme de son plein gré et sans nulle contrainte. 

Lc leiidemaiii zg mai, l'évêque de Beauvais réunit dans la chapelle de I'arche- 
viclié quaraiite-deux assesseurs pour délibérer sui- les siiites à doniier i ce qui s'éiait 
passé la veille. Ces doctes personnages déclarèrent l'humanité que Jeanne, ayant 
iretracté son abjuration du  aq et repris ses habits masculins, était relapse et qu'en 
conséquence elle devait ê ~ r e  réputée hérétique et livrée à la justice séculièrei3). 
L'liuissier Marsieu fut chargé d'aller le lendemaiii marin i la prison citer l n  Pucelle 
li comparaître, à liuit lieures sur  la place du Vieux Marché pour s'entendre déclarer 
relapse, excommuniée et héréiiquel~l. 0ii ne devait plus la tevoir Iiabillée en 
Ilomme. 

i l )  Id.. icazii dr <aidn,emiibm. p. 3 6 3 .  
<L%,,~,?C?.,L, .+O<<', r. 1, ?p. , *G~45; .  

1'1 J .  unarc, ira,.. d, . . d a m . . i i ~ .  ,p. i e i . i , i .  
111 id.. !Yi*.. pp. l i < ~ l , i .  

. . """,,< " "p'i""' .ric,n.ne d',,"mm.. 
;%, ,. rabce, ,'!~c<s d' zamd-,,,,ta,,a", ?p. 360~3b8 
(i l / .  i ib i r .Y i i in i  dr rrioiii i lali8". i. i l ,  p. 1 1 7  

( 4 )  Id . .  i.rocti dr irndanndiol, p .  361. 
( 5 )  id.. Piorri d i  rcirhiii(i lhn, i .  I I .  p .  1 3 .  



LE SUPPLICE 

L e  inztiii du 30 mai, les abords du château de Rouen l,résetntaie>ii uii speciacle 
i i~acco~i~u iné .  I Jne  iniiltitude de Ibonnes geiis des dei ix  sexes, d c  tout 5ge et de toutes 
coiiditio~is, ii geiioiix et tenant des cierges all~imCs, se pressaietir de chaque côté de 
l'entrée de la foiteresse. I le  cette foule s'écliappaii u n  murmure rythmé. Un prêtre 
i-écitait les litanies et, à cl ique invocation, voix d'liomrnes, de femmes et d'enfaiits 
~-;~>ottdiiieiii à I'iiiiisïari : x 0i-:ile pro e a !  u(.l Dans 10 luiii- i r i r  lei chaiii/i1(~1, Jeanne 
i.ecevaic lit coiiiinuiiioii ('1. 

Huit Iieui-cs oiir sonné, quand de la graiide porte débauchent sur le I>ant-levis 
qoarre clievaiix artelés d'iine cliarrettei+l et daris la charretre apparaît la Pucelle, 
assise entre messire Jean Massieu et le dominicain frère Martin Ladvenu('). Un 
cliaperon embronclié lui cache la Ses éliaules sont secouées par des sari- 

gloii(?l. L'iie reii~;iiiie d'Angl;iis, einbâioiiiiés d2Epées, de vouges et de guisarmesis), 
eicoiteiit I:i ch;irierre s'en va calioiante sur le pavé des rues dcsiendanr ;tu 

Vierix Al.ii-cliL'. Les I>oiiiies gciis sriivçiii :avec leiirs cierges el, ioiir eii marcli;iiit, 
coiiiiiiueiir à psalmodier les litanies. Beaucoup ont, eux aussi, leurs chapero~is 
embroiicliés, en  signe d'affliction, et tout ces capucliaiis baissés, masquant les visages, 
accentuent la rristesse du lugubre cortège. 

D'après certains auteurs modernes, on aurait, ce jour-là, revêtu la I'ucelle d'un 
vêtement spécial qu'ils appelleiit 10 chcniiir la>rciie del ciiiiiiarniih(9). Sur la foi de ces 
Iiiîroi-ieris, les ;irtie~es l'ont roiijaurr habillée d'une loiigue robe blanche lorsqu'ils 
ont \,oulu la repi-éseiirer expirante au  milieu des Hamrnes. Or nous n'avons i-eiicontré 
jusqu'ici aucun documenr écrit ou figuré qui autorise à croire que Jeanne d'Arc ait 
éré a i n i  vêtue le jour de son supplice. 

Une quinzaiiie d'années auparavant, Jean Huss avait été condamné au feu, 
coinrne elle, pour crime d'hérésie par le concile de Constance. Piusieiirs images 

,.,, d ,,.,; ;,, .,,,, ,,,,,, ,,,. duri;., ~*~,iiii. :,,, th i l c l"  dr ROUI". 
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coiitcmp~raincs, oii d ~ i  r n o i ~ ~ s  d'ritic Cpoque ir&r riipprocliCc de cçt CvCncnieiit, iioiis 
rnontrenr I'intraiisigeani novateur livre à la justice séculière. Aucurie ne le repré- 
sente avec la prCtendue chemise longue des condamnés. A part la mitre de rigueur, 
ces documents le font voir revêtu, dans chacun d'eux, de costumes diKéreiits, mais 
qui n'ont rien de particulier, étant de ceux qu'on portait alors courammenti'). 

1.a lrlus ancienne tigiiratioii actuellemciit connue dit inartyre de notre s.ainte 
date de 1484('). Comme on le voit sur la figure i qui en donne la 
reproduction, Jeanne, loin d'y paraître habillée de la longue clie- 
mise, chère aux auteurs modernes, est tout bonnement revêtue de 
la cotte, appelée colle ~hizplt, que toutes les femmes portaient sous 
leur robe depuis plus de deux cents ans. Les miniatures du qilin- 
rièmcsièclc, qui représentent desiem~nes,ju~diquementcoiidam- - ! 
nées,  subissaiit le supplice dit feu, nous les montrent invariable- 
inent habillées de cette façoii('1. La cottesimplesemble donc bien 
;,voir été la tenue réglementaire des femmes condamnees à être 
I~rîilées vives et il est permir dès lors de se demander pourquoi 
Iraiine d'Arc aurait été l'objet d'riiie exception A cette règle. 

C'est sans doute u n e  fausse inrerpi~éraiion du passage suivant 
de l'iniei-rogatoire du  17 mars qui a induit les auteurs modernes 
ii croil-e que la l'ucelle iut menée au  bûcher revêtue d'une longue 
chemise. 

L'interrogagole~tr. - Q i e  dites-vous au sujet de l'habit de femme 
qui vous est olleri pour que vous puissiez aller ouïr la messe? 

,j'rnrinc. - Q i a n t  à l'habit de femme, je ne le prendrai pas "r. 8 .  - J c . , ' , r , c  *l'*~' ." <O"' l i n i p l ~  >ur Ir encore jusqu'à ce qu'il plaira à Dieu. Si ainsi est qu'il me faille ~ d s ~ r e .  ~ i i r  iiiiniliurr 

être amenée jusqu'en jugement et y être dévêtue, je requiers les dr ,,si) 

seigneurs de l'Église qu'ils me fassent la grâce d'avoir une chemise de femme ei 
un couvrechef en ma tête. Mais je crois fermement que notre Seigneur ne laissera 
point arriver que je sois mise si bas sans que j'aie bientôt secours et par mii-acle. 

L'inlcrro~uleur. - Vous dites que vous porter l'habit d'homme par le corninan- 
deinent deDieu;  pourquoi demaiidez-vous une chemise defernmeenarticlede malt? 

Jcannc. - Il me suffit qu'elle soit longue(6l. 
Deux miniatures, dues au  pinceau de Jean Fouquet, représentent, l'une, uii 

autodafé d'hérétiques du temps de Philippe Auguste ('1, l'autre, le même supplice 
infligé à des lépreux sous Philippe le L0ng(~1. Hérétiques et lépreux y sont habilles 
d'amples et loiigues robes blanches ceintes à la taille. II nous parait difhcile 



- 392 - 

d'admettre que Jeaiiiie d'Arc ait subi son martyi-e dans iirie tenue semblable, du 
moinent q u e ,  dXalii-ès d';iutiçs itii;igcs, Içs Cctnmes brÎil&eï iiidividiiellcrneri~ I'Cl:iic~i~ 
toujoui-s etn cotte simple. 

Les Iiommes condarniiés à être pendus au  briilés vifs étaient ordinairemeii~ 
exécutés en pourpoiiit('), vêtemeiit qui correspondait à la cotte simple des femmes. 

Bien qu'ancuii costunie spécial ne fîit imposé aiix personnages condamnés i 
avoir la tête tranchée, on rencontre cepeiidant, parmi les scènes de décollations 
qu'offrent les aiiciennes miiiiatures, nombre d'entre eux livrés au bourreau n'ayanr 
pour tout vêtement que la ti-ès courte cliemise de l'époque recouvrant l'étroit brayer 
obligütoire(">. C'&tait la teniie des hommes condarnnér à faire amende honorable, h 
genoux, ui i  cierge à la mainI3J, devant le porche de la principale église du lieu, 
pénalité ii~famante qui précédait souvent le châtiment suprême. 

leanne,  rie pouvarit quitter l'habit d'homme puisque Dieu lui a ordoriné de le 
garder, entrevoit avec apprChensioii qu'il se peut qu'on la condamne à faire amende 
honorable e t  qu'elle se trouve alors obligée de paraitre dans k tenue sommaire des 
hommes ayant à subir la même peine. N'est-elle pas fondée à craindre en effet 
qu'on ne veuille la punir de son obstination à conserver son habit masculin en lui 
infligeai11 le traitement réservé arix hommes? C'est pourquoi, dans la préoccupatioii 
de certe odieuse éventualité, elle demande qu'on lui accorde la grâce de revêtir, soii 
iine chemise de femme(<), soit une chemise d'homme sufisamment longue. 

On sait qiie cette craiirte de  la l'ucelle ne fiit ilas jastifiée e t  qu'elle fut conduite 
au suplilice habillée en femme. Nous croyons pouvoir préciser qu'elle était encolte 
simple piiisqiie les femmes représentées daris les mailuscritç subissant la peine du 
feu sont toutes ainsi vêtues. 

La cotte simlile, ,qui  i-ecoiivi-;iit iiiie chemise décalle~ée et à manches longlies 
jusqu'arix poignets, s ajustait sur le buste au mayen de pinces de façon à mouler les 
formes depuis i 'ei~coiure jusqu'au desso~is dei hanches. Cette partie qustée s'ouvrait 
et se lasait dans toute sa loiigueur, généralemeiit par devant, quelquefois sur le côté 
ou par deriière. A psi-tir du  dessous des hanches, la catte s'évasait de manière à 
toniber ci l  ,>lis jo~<~ii';iixx pieds. 

I'eiidant tout le q~iiiizièine ~iècle, les inaiiclies de la cotte simple, étroite et pres- 
ci i ie  cnllniires. furent le "lus saureiit très écourtées, ne couvrant que le haut di! ,~ ~ ~-~~~ , 
bras('\, commele inoiitre ia tisure i . Quelques-unescependz~~t descendaientjusqu'aux 
poigneis, cachant les manclies de la chemise. 

Sur la cotte simple, toujours plus ou moins décolletée, on passait la robe. 
Lei femmes de  la campagile lie portaiiieiit guère la robe que les dimaiicltes et 

! ;  5 .  - Bibl. ii.ii.. fr. l o i .  hl. 1,). 
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jours de fêtes. Le reste <lu temps, elles étaieiit en catte simple et ce ht soiivciii c i ,  

certe tentic qiie le;rnne i t  Domg-diny diit entendre ses Voix. 
Ilairs ut1 de ses iiitei-rogaroires, la I'ucelle nous foui-iiir sur les robes Cémiiiiiiçr 

en usage i soi1 &poque deux iiidications intéressantes. On lui demaiide ce qu'elle 
aiinei-ait mieux, prendre I'liiibit de femme et entendre ln messe, ou rester eii 1i;ibii 
d'homme et iie pas eiitciidre la messe. cr Faitesmoi certaine d'ouïr la messe si je silis 
en habit de fernine, dit-elle, et srir ce, je vous répondlai u. - Eh bien, repi~eiiri 
i'iiirerrogateur, je vous certifie que vous ouïrez la messe si vous êtes eu Iiabit de 
femme. 

j c o i s ~ e .  - Et qu'avez-voiis à dire, sij'ai promis à noti-e roilLJ et juré de iir pas 
quirter cet liabit? Pourtailt, je isous réponds : « Faites-moi faire une  robe langiie 
jusqu'à terre, salis queue, et ine la do~iiiez pour aller à la messe. Après moii rctoiii~ 
je reprendrai l ' h a b i ~  que ,'ai a. 

L'inltrr<~gnlcilr. - Eiicoi-e iine fois vouler-vous (sans coiiditioii) preiidre 1'li;ibii 
de femme pour aller entendre la messr? ~~-.. 

,?cii~tnc. - I'aiirai conseil là-dessos(>J et puis vous répondrai. Toutefois, je \,eus 

requie~s, en I'lioniieur de Dieu et de Notre-Dame, que je puisse ouïr la mcssç ci, 

cetre bonne ville. 
L'i~iterropalciii-. - I'oiii- cela, preiiea I'liabit de femme simplemeiit et absolurnriii. 
,j'eaiinc. - Doiiiiez-moi Ihabit comme à une fille de bourgeois, à savail- ~ i i i c  

Iioolipelande loiigue; et moi je le preiidrai et même le chaperon de femme pour 
aller oiiir la messe 1'). 

Ainsi, d'après une des pliraseî de Jeailne que nous venons de citer, il y avait ïlois 
des robes à queue, c'est-à-dire pliis loiigocs par derrière que par devant, ce qui es, 
d'ailleurs confirmé pai- les images contemporaines. Jeanne demande modesteineiii 
une robe sans queue. Sa dernière répoiire iious apprend eiisuite que  les robes portécs 
par les bourgeoises de son temps étaient des houppelandes, robes amples formatir 
des plis, dv~ i r  hgeiicement se trouvzit inaiiitenu par une ceinture à la taille. C'esi 
eii effet vêtues de cette fagon qu'apparaissent la plupart des femmes apparrciiaiit 
a i i r  classet aisées dans les documeiirs figiires de l'époque. 

II csi i renianjrier que les aiicieiis tel-mes de colle et de hoii@rliividc abaiidoniiés 
depuis une trentaine d'aiinées dans les textes faisant mentioii de costumes d'hommes. 
continiiaient a désigner les deux vêtements que portaient les femmes l'un sur l'autre. 

Tou t  en  variant de mariches et d'encolures, les robes féminiries se rameiiaieiit à 
deux sortes, l'une comprenant ler robes ajustées sur le buste(4) et taillées comme les 
corter simples, l'autre les robes iioti ajustées, dites houp#rio?~dcr, dont la coupe sç 
trouvait semblable à celle des ,robes masculines. Les houppelaiides étaierit les plus 
iisirées. 
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1.n i-ol>e. toiijoiirs ],lits Ii>iiGiic <I"<: 1:' C C > L $ C ,  < I c ~ c n < l ; i i t  ;$xi  i-;ir r i i i  sol c i  se  pro- 
loiigcair soiiveni piir dcrri4ic loi-ii,:ii>i u l > c  qiicoç. A caiiïe dç s;, gia~iile loiigiirui-, 
on la iretro~issair parfois sur la coite siinlile. 

Les iiou~~~ielaiides étaient sei-rées à la taille par une ceinture d'étrjlfe ferrée de 
méral. Souvciit dicolletées, beaucoiip cel>eiidaiii r 

fitrent mriiiies de cals moiiiüiits(~i aii renvei-résisi. 
1.2 plupart s'oovraieiit par devant. Les manches 
eii éiaient tatitôr &ri-oiiea, tantôt I;irgcs, à coiitui~e 
Ixesqiie droite oit plus oii inoins convexe, oovei-tcs 9 oit clases aux poigiiets. On a v u  taiiies ces "ai-ié:és 
employées pour les robes masculines aux chapitres 
de la RoUc et des Iiohili dc ciin,nlirr. 

Perceval de Cagny nous apprend que le visage ' :i?&- de l'innocente victime que l'ou menai1 au supplice 
étaii cinliro,u/iii'), c'est-k-dire qu'on l'avait coiffée 
d'un cliaperon disposé de manière i cacher ses 

iraim. Ce chaperon ét;iii Cvidemmeiit un chaperon 1 / ", - 
de feinine. La ligure 2,  qiii ieprésenie une baui-- 

reoise en hoovvelande. assise à même les dalles " . . 
d'une église, au  pied d'un pilier d'où elle écoute 4 un prédicareurlii, montre e n  quoi coiisirtait 

3 .  - +.xm8n. ., iepii.. l ioi ip cette coilfure, celle qu'elle fur le plus générale- 
ve,3"*c = %  ~, ,3@",*, ,  

(ber ,  ,42;: ment employée daris la première moitié du quiri- 1 1  / . . 
zième siècle. Pour embroiicher le chaperon, il 

d l i s a i i  de rabattre sur le visage le rebras que noire dessiri moiiire 
relevé au-dessus du fiont. Nous donnons le patron d'uii chaperon 
de ce genre dans la figure 3. 

Deux morceaux d'étoffe ainsi taillés éraient cousus 
l ' i in i l'autre, le long des lignes ABC et CDE. La partie 
B D E F G  érait doublée. Une coulisse BD, représentée 
su r  notre patron par des lignes poiniillées er dans laquelle 
passail u n  cordon, resserrait plus ou mains la têtière de A 

fason à lui faire piendre la forme de la iête. 
Oi-dinairemetir longue et mince, la cornette du  chape- 

ron féminin varia quelquefois de largeur et de longueur. 

La ligure q nous met en préserice de l n  tenue sévère q.  - 1. .,,,." h, '1 rcnxmc 
que la Pucelle a revêtue dans sa prison pour être condoi~e ~""'~"''"'"l""p"s' '" '""'"" 
a u  iul,l>lice. C'est ainsi liabillée qu'elle appai-aiti-a, lorsque, sur les neuf heures, la 
Soiilr, qui encombre depuis le matin la place du Vieux-Marché, la verra descendre 
de la cliarl-ette qui l'a arneriCe du cliAieau de Bouvreuil O U  elle vient d'être incarcérée 

, Iliui.,ii.. liil,,. r u : ,  ',a"a."i. ,,,I , , a  
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pciidaiii cii~q loiigs mois. C'cui tclle eiicorc qit'clle s'offri~.ii enruiie aux regards aur 
I'csirade ou elle y'e~itet~dril pr2clier une dernière Cois avant d'être riilin livrke au  bras 
séculier. Notre Jeanne d'Arcest ici en femme, mais sans robe, et seulement vêtue 
d'une cotte simple. C'est la mise habituelle des femmes du quinzième siècle condam- 
nées au feu, lorsqi~'on les mèiie ait bûclieri'). Nous rapporraiit ou téinoignage de 
I'erceval de Cagny, nous avons coiffé notre modèle d'uii chape- 

--\ i-on taillé sur le patron pi-écédemment donné et dont le rebraî ra- 
battu lui cache la figure. 

Sur la place du Vieux-hlarclik, on a corinrriiit trois 6cliafauds. 
L'un est adossé, face h l'ouest, contre le pignon de la halledela bou- 
clierie. Uiiaurre plus vaste, faisantéquerre avec ce dernier et regar- 
danr le nord, se dresse sur le cimetière de l'église Saint-Sauverir(.). 
Il est occupé par lerjuges ecclésiastiques, les greffiers, le bailli et les 
officiers séculiers. Sur le troisième échafaud, rriiiremblablemenr 
placé en face de celui du  pignon de la halle, siègent le cardinal de 
Winchester et les prélarr('). Enfin, non loin do  pilori(<), lieu ardi- 
iiaire des enéci~tioiis, au milieu de la place, s'élkve le bûclier, 
exliausséd'uii soubassement de plâtre, le tour d'une hauteurinusi- 6- 
tée('1. Devant le bûcher, face au midi, un panneau, clouésur deux i F  
montants, poi-reI'inscriptionsui\,anie, éc~tceiiletrresassezgrosses 'e , ', 

pour pouvoir être lue de loin : n Jehanne qui s'est faict nommee i ; \  
! I', la Pucelle, menteresse, pernicieuse, abuseresse d o  peuple, divine- 

resse, superstitieuse, blaspliemeresse de Dieu, presumptueuie, 
malcreant de la foy de Jliesucrist, vanteresse, ).dolatre, cruelle, 
invocatercsse de deables, apostate, scismatique et Iieretique(6) B .  

Lorsque la charrette et son cortège déboucheiit sur la place, 
Iiuit cents hommes de guerre en entourent les abords Ili. Der- 
rière eux se presse la foule des curieux. Des têtes garnissent 
toutes les fenêtres. II y a des spectateurs jusque sur  les toits. La ; 
cliarrette s'ari-ète devant le pignon de la halle et, sur l'échafaud 1 
qui s'y trouve adossé, on fait m o n t e r ~ e a n n e  escol-té. de 1~11uissier 
Massieu et de frère Martin Ladvenu. U n  docteur en théologie, ' L 

maître Nicolas Midy, désigné pour la prêcher y monte kga- 
F;z,=ur,, lemeiit et commence son sermon. R Si un membt-e souffre, tous pla- du virux~3lrrrIii 

les membressouffrent in)». Ille termine parcette phrase :.xJeaiine, va en paix. ~ ' É g l i i e  
ne peut plus te défendre et te livre au bras séculier (9) B .  Alors monseieneur de Beau- 
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vais, en son noin et au nom du vicaire inquisiteur, prononce la sentence qui déclare 
Jeanne  Iiéiétiqiie e~i-elapse; rejetée de l'unité de I'Église et livrée à lajustice séculière. 
Aussith la Pucelle, qui érait restée jusque-là debout, patiente et sileiicieuse, s'age- 
nailille dévotemeii~ recommandant son âme à Dieu, à Notre-Dame et aux saints, 
demandanr pardon à ses eiinernis, au roi de France et à tous lespiinces du  royaume(') 
e t  priant les pl-êtres présents que chacun d'eux veuille bien dire une  messe poui- 
ellei'l. Ses pitoyables lamentatioiis durenr une demi-heure. Elle supplie qu'on lui 
donne  une croix. L!n Anglais Iiii en rait une  petite de deux morceaux de bois. 
Jeanne  la regoit diirotement, la baise et, par l'encolure de sa cotre, la glisse en son 
sein, contre sa chaii-Ili. Pressés d'en finir, les Anglais envoient deux sergenlr qui 1;i 
fant descendre de l'échafaud er i'enti-aîiient à l'estrade du bailli. Celui-ci, sans pro- 
iioiicci- la senrence de justice laïque exigée en pareil cas, se contente de faire uii 
geste de la main eii disant : « Menez,  menez(<) o. Et la pauvre Pucelle, wute en 
larmes, invoquaiit le nom de Jésusl'l, est abandonnbe au bourreau qui, sans désein- 
parer, la mene au  bûcheri". Frère lsambard s'est joint à frère Martin Ladvenii et  

tour deux suivent la dolente victiine(7l. 
II était d'~isagç de coiffer les condamnés d'une mitre en papier sur laquelle SC 

i rui ivî i r  r'crit le motif de leur condainnatioii. Jean Juvénal des Ursins raplioi-te 
i+~6, Nicolas d'Orgemoiir, chanoine de Paris, l 'un des plus riches clercs <le 

France, convaiiicri du crime de lèse-majesté. h i ,  par sentence, privé de tous ses 
béné6ces et condamné n d'estre mené en tombereau par la ville de Paris en aucuns 
carrefours, miti-b et mis à l'échelle, et condamné en chartre et prison perpétuelle au  
pain et à l 'c~üetsl  >>. 

Pour l es  Iiérétiqiies er Irs ini,ocatei~ra de démons, la mitre était décorée de pein- 
i i i i-CS i-çpiCsçiii;irii des <li;ii>lcs. Cçllc dç ]r;iii H i i s s ,  101,s rlc son supplice, portait ei> 
outre les mots : lroiii l'iidrrii<iiqiic(fl. 

En ,460, a n  verra l'abbé de Peu de Sens et ses complices « mitrez d'une mitre 
ou estait peinte la figure du diable en  telle manière qu'ils avoient confessé luy avoir 
fait hommage e t  eulr i genoulrlzOi ..... B. La même année, Jehaii Taquet, Pierrotiin 
du  Carrioeul et Hiiguet Aubry seronr également coiffés d'une mitre « en laquelle 
csroit peiiire I'iniage du diable, de telle façon qu'ils I'avoient adorel'>) . . . .  » 

Arrivée devant le bûclier, on enlève à lit Pucelle son chaperon qu'on remplace 
aussitôt par une mitre en papier. Sur la mitre, enrre deux silhouettes de démons gri- 
maqants, il y a de l'écriture. 

A maintes reprises, au cours de son procès, Jeanne avait toujours déclaré se sou- 
mettre pleineinenr et absolument b l'Église triomphante, mais elle avait constain- 

( , )  Id., ibid.,  pp- +3.  51-81 !Dipoliiioiii d u  %re&r>Liiiii ion r i  dr I l i u i s s i c i  Uarrirul. 

: + )  ld., ! b > , ,  L. 1, p. 3ig :Diposit. del tbsqnc Jcam L c l ~ v ~ c j .  
; i l  Ld.. ' b i d . ,  i .  II. y. 82 ("i,>"\ii *r i.i>"iiii.r \I11<1.~ii. 
1,; Ld., ,b,d., p. ,t+ [D~pos#c.  dm &r&cr bt.xmcl>o>~i. 

;:y l d . ,  ,b;d , L. 1, p. 365 (I><pas!~. du ~ r ! c u c  Px=r?c Ucgse~j. 
16) Id. ,  n i d ,  ,. tu. y .  ,i,, ("6p",i'. dr L.,"riiii Curido". ii'ii" Iiruirnrn, du biiUii. 

Id., liid.. p. ,O"  ,Dlpalir. dr irrz. Llrriii> Lldirnu;.  
, a ;  J i i l lJ~l<i l .%! dc% Cr%ins. H l o i r s  d l  CDvili l  Y I .  ip .  \Lirhsud riPoujoul"c. i. II, p. 5 S i .  
1 9 )  H .  Li.,. Hiiiiiin,i> i'bpiiiliil. L. I I .  p. 590. - F. Hoiirnroili. Lr Üiii~ni. S. II. pl. $3 

\ , " )J .*"  C ,klCij  <A, u,,. < ."p. \Il<hl"dCLI.O","UII1, i. , , , , p .  b"3.  

: i i )  id., ibid. .  y .  619.  

rnenr i-eiiiré de se soumettre saiis rertiictioiis à l'Église militante ('1. « Mes révélaiioiir 
sont de Dieu, sans autre intermédiaire », avait-elle proclamé(*). Elle n'en avait parle 
i i i  à son curé ni à aucun autre homme d'Église, mais seulemeni à Baudricourt, :t 

Ton roi!') et à d'autres personnes purement laïques(+). A monseigneur de Beauvais, 
qui lui demandait pourquoi elle n'avait pas consulté des hommes d'kclise avant de . . - 
donner créance À ses voix, elle avait répondu : x De croire à mes révélations, je n'en 
demande ,>as coiiseil à évêque. cilré "ri autre(') B. L'archidiacre hlarzueiie lui aurait . . 
méme eirteirdii dire : n Sur certaines choses, je ne donnerai créance ni à mon évêque, 
ni au  pape, ni ii quiconqite, pal-ce que je tiens cela de Dieu161. u De plus, elle avait 
préréré se passer de rnesse et de communion pascalel~l, plutôt que de renoncer à soi, 
Iiabit d'homme, ajoutant qu'il était bien au pouvoir de Notre-Seigneur de lui faiim 
entendre la inesse sans prêtres(*). Ainsicette fille, simple paysanne, s'élevant audessus 
de tour pouvoir ecclésiastique(sl. revendiquait pour elle I'aiitorité que Dieu àdévolii 
siir terre aux successeurs des apôtres. Par là, elle se séparaitde l'Église, une, sainte, 
catholique et apostoliqiie et se rendait en conséquence COUPABLE D U  CRIME 
D'HÉRÉSIE(LOI. 

Après l'abjuration qii'on Irii avait arrachée sur l'échafaiid du cimetière de 
Saint-Orien, la l'ucclle n'avait pas tiirdé à renier sa déFaillance passagère. Elle était 
donc RELAPSE. 

Les douze articles de l'acte d'accusation ayant été soumis à l'examen de  I'Uiiiver- 
siré de Paris, la sacrée Faciilté de théologie et la vénérable Faculté des décrets 
avaient donné le résiiltat de leurs délibérations. Toutes deux avaient conclu eii 
déclaiant Jeanne APOSTATE, la première pour la raison qu'elle refusait de se sou- 
mettre b l'Église, la seconde sous le prétexte qu'elle s'était fait couper les cheveux ç t  

Ihnbillée cn h o m m e l ~ ~ ) .  
Enfin son entêtemeiit à ne pas vouloir faire connaître à ses juges le signe par 

lequel, suivant ses dires, Charles de Valois et  les clercs de  son parti avaient reconiiii 
qii'elle était envoyée par Dieu, autorisait à présumer que ses révélations et visions 
Iiii étaient venues des esprits menteurs et malins plutôt que des bons("). Pour la 
sacrée Faculté de tliéologie de l'Université de Paris, il n'y avait aucun doute et cette 

docte compagnie, poui- laquelle les choses de l'autre monde n'avaient rien de caché, 
était parvenue à identifier les trois démons qui s'étaientjoué d'une fille trop curieuse. 
C'étaient BÉLIAL, SATAN et BÉHÉMoT(~~) .  

S'attachant aux épaules des ailes d'or et d'azur, Bélial avait revêtu l'armure étiii- 
celante de l'archange saint Miclirl. Satan s'était métamorphosé en sainte Catherine 
et Behémot al-ait bien voulu se contenter du rôle plus effacé de sainte Marguerite. 

! i l  1 .  Fibrc. l ' r * r i i r ~ ~ n d ~ i i ~ n a : i i ~ .  py. 5 6 1 ,  i;", > , i , > ? S ,  iil. %il ,  853,  160.162, , g p , 3 m , 3 i o , 3 i i ,  3 9 , .  349. 3 5 0 .  
( , / Id . . ,b id . .  p. ;>;. 
(3)  lit . ibid.,  ,i >:*. 
(4 ,  id.. i i id . ,  ". 
( S i  Id.. ,iili., p. * , % .  

(<,) J. iibir. i'ioi<l d .  lib~iiilllllll, <. I I .  P. i l .  

( ? )  Id., Pr#'<' de ' # ~ d , , ~ " ~ e ; a , , .  ,,. , " Y  

( 8 )  Id . ,  , b , d . , p p .  ,>?~,,. 
(9) I d . ,  Jbid. ,  p. 9;:. 

( , O )  ld. .  B,d.. ? y i .  
:,il l d  nid.. pi>. : q o z l j i  

id. .  I b i d . ,  p. " 3 7 .  
( X I )  1. Fz~.., ,çarr< d,'#"d.,...i ,#S. ". , 6 , .  
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I.:i i r *  i i ~ . i i i v ; i i r  cai>iiis, Ii,.iiiiir Ir, : i i ; i i i  ii.vi,ilitl'* < l i ; t c l ~ ~ c ~  ~ o t t t .  u x'>o\,u(t 1 ~ l o ~ i " ~ ~ r s  
Liis ii.iii, l:i i i ig i i>c  ,jciiiriii~e. I..llc ;i\,;ii~ l i i < ~ l i i  I C  geliut '  ~ C V ; U I L  CIL*,  I C I  elt~l>~itssitt!l, 
Iiiiisaiit Pa terre aux eiidroiti oii ils lui Ctaierit aii1i;irus. I l  y avait la un culte, une 
vé,léiatioii cIui paraissait lhieii tenir de I'idolit~-ie etd'iiii p;irte ;ivec les démonsi'). Elle 
fiit doiic rléclarCe 1DOL.AfKE. 

Er c'est poiii- toiires ces jiidicieiirer i-;iisoiis qii'oii avait écrit siil- la mitre dont 
I L  I l i  t r 1 :  S C  : l l < I l  I<l.:I,Al'S11 AI'OS'I'A'I'I~. 
\ ' l ~ O [ ~ A ' l ' l < l ~ ~ ' i  a .  

I.oiii d';i\,oir, caniine son iroiii Iioiiii-:iii le Iiiii-c ruplioser, la forme (&&&hi  

Ijieii roiiiiiiç rle la ,nitre éi>iscopale, dire \,iil$~ireiiieii~ boi ine~ d'évêqiie, '@ 
I;i i n i~ ie  d'iiifamie consisiait siml>lerneiii en iiiie large baiide de papier 

' 

Toit. raillée en  I.iiiibe. Uii ï  fois ses deus  ertrCrnités rèunies Vune i 
l'aririe ; c r i  rnoyeli de colle oti d'épiiigles, cette haiide de1:eiiait uiir sorte 
de Iiaiii cyl i i~l ie ,  ieqiiel, coiliaiit 1;i tête dit p:itienr, I>i-eiiait l'aspect d 'un 
i ioi ic  de c8iie reiivei-s6, c'est-à-dire :illaiir eii s 'é iasar i t  de b;is eii liaiil. 
relie se nionire coosiamineuL la mitre de leaii 1-li~ss dans les dilléientes 
iinages r i ~ i  quinzième siëcle ie~irc'sciiteiii I'lri'rérial-que, soi1 inarchant rxp.i.-pn~uaiiiiir- 

;ai$ sixpplice, soit lié i I'esiache de soii Iiiicliei-. Seule rn Iiaiiteiir varie. ''''"""""PP"" 

i>niic le Tiagrncnt de rniiiiatiii-e dorit notre lLRiiie q donne la repro<liiciioii, elle lie 

iemhle pas délxirser vingt ceiitiiiiètreri'i. L l i i ç  iiiiii-e iinnge double cettc inesnrç!~), 
c e  qui concorde avec l'assertion de Lea, ç'apliuyaiit siir certains texter pour di>-e 
qst'atc m o r n ~ n t  d e  son suplilice, oii coiffa Jean Hu55 d ' i ~ n  bonnet de papier « haiilt 

iii 6 .  
R<roiirri:iiii",i dr Ir iiii,rr 
',,'"",.. J"""' "A" 

J i i i i e  coudeei ' i~ .  Dans d'autres inrages, Li hanteur delamitreeiibeaucoupmoindre, 
l~asaisiaiit at~eiiidze de vingt à trente centimètres au plu$. Mais dans toutes, cette 
coiAiii-e ioiisei-\.e irivniiableinent sa forme de tronc de chne renversé. L'icaiiograpliie 
riii quii~zièrire siècle lie noiis offrant Ilas uii seul exemple de condamné mitre autrernenr, 

' ,  L.. , b , , ,  ,>". s 4 ? . 2 4 ; ,  

i l ,  q " x r i c ~ i . c .  Pr"',,. r .  IV. p 4ig. 
3 :  i. Hurunroih,  ir <:oiiuini. i .  il. pl. i l .  
;a I d . ,  , * d  pl. 99. 
' 5 1  LCZ ,di ,,#,,C *< ,'I"<"",di*=, t. 0 ,  p 5 9 0  
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iiuur e l ,  in i 'éroi iuqite I;i mitre doiil i>~ i  ;klfiiIil;i l ea r i i i c  d'Arc b scx 1Irrnirl.a niriiiicrlii 
riçvait resselnblrr h celle de le : i~i  I-iuîs. Nous iio~i, soinrnrs doiic iiispiré rle 1s 
coiffure de I'hérésiarque, donnée par la ligure 5 ,  pour tenter une reconstitutiori de la 
mitre de la I'ucelle, que tioiis ~irclsei~to~is d a n s  I:i figure 6 .  

-- 
Notre modèle s 'en  trouve coilf'd ~ : ~ L I S  Tigiii-r 7.  Cette dernière 
image est donc celle de la sniiite ;iu moment où l'on vieli~ de 
lui cillever son chaperon pour IC I C I I I ~ ~ : L C C ~  ~x i r  lit ( n i ~ r ~  ~ V C L  

laquelle elle va tire brCil6.e. O n  se ral>pelle que, lieu d'iiis- 
taiits avant ce changement dc coifhrcs, s ~ i r  la prière de la 
condamnée, uii soldat anglais lui avait fabriqué Ii~tivemeiir. k 1 

avec deux brins de bois pris à iiiie bourrée du biicher, niie 
Y 

:x 
petite croix dont elle avait inu-oduit le pied dans l'eiicoliire ,.'!r / 
de sa cotte, tout contre sa chair. Or1 distingiie cette croix sui- 
notre dessin. 

Jeanne, ainsi mitrée, est Iiissée rui- le bùcliei-. A ses inî- 
1 tances, ont est allé lui clierclier la gi-;iiide ci-air de la paroisse i 4,' ,' ; 

% i n t 3 a u v u r  q ~ ~ ' c l l c  tient étroitement ~ ~ ~ é e  en plet'- :,? ', 
i-tint. Elle ne la qiiirte qiie pour être liée i i'estaclie qui siiiL 

inoiire le formidable tas de Ihois('1. I'eridai,t qii'oii la lie, 
elle continue ses louanges e l  iamriiuiioiis envers Ilieu et lcs ; 
saints, invoquant spécialemcrit saint Michel('). 1.r l>oiiri-eaii 
alliirne le bûcher. leaiiiie areriit le fi-ère Isambard et le fair , . 

descendre('). Au crépitement dti feu dans les bourrées, elle 1 

lance ~ i i i  c r i  décliiran~ : x lésus! i>!<i. Ce cri. clle le répétci-ï 
plus de six fois ( 5 ) .  

D'en bas, frère Isambai-d tient élevée la croix de Saiiii- 
Sauireur, comme elle l'en a Les Hammes inonteiit. . , 
La filmée ne tarde pas à eiivelopper la martyre. Biencùt 
on ine Yenirevoit pliis qu'a travei-s uii iiunge coiistellé d'étiii- -. 
cilles qui linit pai- la cacliea- eii1it.i-cmeiki. Oii l'eirteiid criei 
«Jésus! a, demander de l'eau bénite!'). pi-otesler que ses voix 

,nt- --' 

et ses révélatioiis étaient de Dieu(" et, dans uii cri suprême : i i g i .  -J.,L,,,C m,t,ir. p,.i.. i,io,,irr 

Jésus l > elle exhale son âme de saiute(9i. 2" I , l i / ,~ ,  

Ainsi mourut Jeanne la Pucelle, fille de Dieu, victime de la sortire hieri pius que 
de la méchanceth des hommes. 

Aujûurd'hui délivrée de la stuliidiré rnalfaisni~te dçs clercs boorguignoiir et de la 
frayeur superstitieuse des Anglais de Bedford, il émit dails sa destiiiée de soufi-ir 

i.1 J. '.,"c, R.ilidi rd.bilil.lul. c. II, py.  d i .  ion : l>i, io.i i ioi i l  <lc,.rii Ilriiii" r i  CI. frrrr liiiiilirid d. Ii 
.i: i d . ,  {ad, pp. . a ,88 .  i l o ! ~ r ~ ~ ~ i t ~ o ~ .  du nliilirin t i ~ i i t i r u m t  li i l. iri. i i i i61r. r$r~ii i i  ~ ~ r , ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  I,,..,~ ~ i ~ , , ~ j , : ~ , . ,  
fi; i d . .  i b 2 . .  y ,oa :Dtyoiiiian dr ,.;.r liamlii.d d. 8 %  Y , c , ~ E ' .  
(4)  Id.. iUid.. p. , z 6  :D~pu<iiion dii rurijc:ii> Kquiri:. 

! i l J  's".., Ro'r'd' rthabililois", c. I I .  Pl>. i3S. I l ' ,  ' 83 .  ii., iii. ! ( i i  i ; r  -Llryoii i i"i i i  di I rer i  ,c,, ,, ,,c i ~ , , ~ ~ ~ , ~ , ,  
\i.iir<r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ .  PI.I.~ nlrOni jeln llil. hYirml GYCYI.~. jinil li!uini,. ji.,,i ~ : , , ~ ~ b . ,  

: 6 )  rd . ,  ihd, p. ,aa ;Dipailiion iir ii2rc liiiiiiiiidJ. 
:;, I d , , , b 2 . ,  pp. L64 . ,65  ,"eps>L;a" dcJe2" &tO,C .,,, ;, 
, ,S ,  > Ir!., %d., p. 9, (Ocpo>mt!am> dc Cretc M a r t k  LA~\,c"u;,  

191 I d . ,  lb id . ,  S. 1 ,  p. q 5 9  ~ ~ ~ c P O S ~ L I " ~ ~  ~ c ~ ' ~ v ~ ~ " c J c . ~ "  L.el*"#c,; K. ,,,,,p. ,053, a < "  pcp",;,,",, <,c r,$rc ,,a,7, h.,, <, *C  

hiiupcr Lcprrinin,i.rJ. 
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clicore <le I'igiiorarice inscolicienie des :trtistçs. Elle ieii;iii :i scs clicveux roiidis, iius 
I>eiiiti.es et rios sculpreurs l'en ont privée. Elle préférair l'habit masculiii aux vêle- 
ixiçlits dç son sexe, Iü pliii>;irt oiii ; ~ j o ~ r ( d  ;\ son I~arnair ile cornbat i ine j i ipc d'am:iroiie 
e t  cet accootremerir I~ybride lui doriiie l'allure d'une ribaude qui  aurait eu 1s fan- 
taisie de  se costumer en guerrière. Libératrice de la France, il en est qiii la coilFen~ 
d'un casque allemand du temps d'Albert Dürer 1 C'est pour la mettre désormais à 
I'abi-i de Iiareils errements que  nous avons asîumC la i:iclie ardue dc reconsiituei-avec 
ioute I'exactitiide possible les vêtemeiltr et les armures en usage à son Cpoque, les 
seuls qu'elle ait pu porter nu cours de sa mission providentielle. Notre livre est lc 
résultat de laiigiier recliri-clies et d'effoforts inintel-rompiis. Les artistes soucieux de la 
,triré Iiistol.iqiic y rioiivçioiit m;iiiii.i i-çrireigcieniçi~ir qui lçi l i -  I>ei.tlicrti-oiii rle 

représenrer à I'aveiiir l'liéro'ique I'ucellr sous des aspects pliis coiifarmes i Id r&lité 
qu'ils n'ont pu le faire jusqu'ici. 

Mille manuscrits historiés, dont près de la moitié sonr cirés ait coois d e  ce1 

ouvrage, oiit Cté de notre part l'objet de quinze années d'investigdtions parierites c i  
q~ielqitefois réitérées. Nos exploratioiis se sont étendues à toutes les bibliotbèq~ies 
l>ubliques de Fr;iiice od iioiis s;ivioiis trouver des documents rlii quilizièiiie siècle. 
Elles furent facilitées par lu cornplaisaiice de la des bibliotlaécaires auxquels 
iioiis renoiivelons ici tous nos remerciements. Pour ce qui est de nos recherches :t 

l'étranger, nous avons contracté de grandes obligations envers MM. Jules Cambon, 
Dumaine, Allizé, par l'entremise desquels, lorsqu'ils représentaient la France à 
Berlin, à Vienne, à Munich, nous avons pu obtenir de prCcieux docurnerits des 
Bibliotbèqiies d'Alleinagne et d'Autriche. Nous ne saurions également p r d e r  assez 

de reconnaissance, pour leurs accueils partic~ilièrement aimables et obligeants, é sir 
1. A. Herbert, dii Biitisli Museum, ainsi qu'a M. BacIr* de la Uibliotlièque de 
Bruxelles. Enfin que de ne devons-nous pas à Mgr Ratri, préfet de la Vari- 
cane, qui, en 1917, voulut bien coi~descendre é participer à ilas efforts eii compul- 
sant lui-même certain manuscrit à la recherche de miniatu,-es d'un gl-aiid iiirérèr 
pour notre étude. 11 est aujourd'hui sur le trône de saint Pierre. n Votre 
méthode, daigiia-i-il naus écrire, me semble I'uliique pour faire un travail 
consciericieux er arriver à des résultats positifs et sûrs ». Uii 6miiient paléographe, 
arraché à l'un de nos grandi dépôts publics, était d'un avis contraire. Une relle masse 
de documents demandés par u n  inconnu, lui paraissait i'iiidicc d'un travail 
peu sérieux. 

A u  lecteur de prononcer enrre cette opinioii sévère ei  I'appréciarioii indulgeiite 
du soiivei-ail) PoniiTe. 
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