
in Princeton wird eher von einem Gehilfen des Orleans-Malers illuminiert worden 

sein, jenem, der den Arbre des batailles fur Arthur Richemont, Paris, Arsenal 

2695, mit einer groften Miniatur geschmtickt hat.

Doch vermag solche Besserwisserei das unschatzbare Verdienst dieses Kataloges 

nicht zu schmalern, der Material in bisher ungeahnter Fiille so vorgelegt hat, daft 

mit Beschreibungen und guten Abbildungen auch der weiteren Erforschung der 

franzosischen Malerei eine neue Grundlage gegeben ist.

Eberhard Konig

CHARLES STERLING, Enguerrand Quartern, le peintre de la Pieta d’Avignon, 

Paris, Editions de la Reunion des musees nationaux, 1983, 221 S., 200 Abb., 67 in 

Farbe. 380,— Francs.

Il n’est pas habituel de rendre compte d’un livre quand on a som sur la 

premiere page; je tiens done a preciser que si Ch. Sterling m’a fait 1’honneur de me 

remercier ainsi de la transcription de documents que j’ai faite pour lui, il reste bien 

le seul auteur de cet ouvrage, qui marque une date dans 1’etude des Primitifs 

franpais: e’est la premiere monographic scientifique, offrant le catalogue raisonne 

et complet des oeuvres d’un artiste et presentant tous les documents connus le 

concernant, qui ait ete publiee sur un peintre franpais du XVe siecle. Il aura fallu 

attendre 1983 pour voir paraitre un tel ouvrage, alors que les contemporains des 

pays voisins, Italie ou Flandre, sont depuis longtemps gates par 1’edition. Il 

appartenait au plus grand specialiste des Primitifs franpais, qui a tant concouru a 

1’etude de la peinture provenpale, de nous donner le premier livre de fond sur son 

principal representant.

Insistons d’abord sur la qualite de presentation de 1’ouvrage: nous avons affaire 

ici a un veritable «livre d’art», dans le meilleur sens du terme. Le nombre des 

reproductions en noir et en couleurs, ces dernieres excellentes (particulierement 

celles du Couronnement de la Vierge), 1’abondance des details en pleine page voulus 

par 1’auteur, le gout heureux de la maquette, font un livre qu’on admire rien qu’a 

le feuilleter. La Reunion des musees nationaux, habituellement specialisee dans le 

domaine des catalogues de musees ou d’expositions et dont e’est la premiere 

tentative dans le domaine de 1’edition generale, peut se feliciter d’avoir reussi la un 

coup de maitre. Souhaitons que la diffusion du livre soit a la hauteur de son 

edition, etant donne son prix tres raisonnable. Si le nom d’Enguerrand Quarton dit 

malheureusement encore peu de chose a nombre de nos confreres, peut-etre son 

sous-titre, le peintre de la Pieta d’Avignon (car e’est bien la le noeud de 1’ouvrage) 

suscitera-t-il plus d’emotion: la jaquette a elle seule est saisissante (Abb. 2) et 

montre que le livre est consacre a 1’une des plus grandes figures de la peinture 

europeenne du XVe siecle.

Cette qualite de presentation sert un travail d’erudition et d’analyse scientifique 

qui non seulement ne laisse dans 1’ombre aucun des problemes concernant 1’objet
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de la monographic, Enguerrand Quarton, mais, selon 1’habitude de 1’auteur, 

s’etend au contexte artistique contemporain qu’il interprete et met en lumiere de 

telle sorte qu’il nous donne en meme temps un aperpu general de la peinture 

provenpale et, par le biais des comparaisons de style, touche a 1’ensemble de la 

peinture franpaise (et meme etrangere) du XVe siecle. Quarton est un artiste qui 

permettait cette erudition precise accompagnee d’un tel luxe d’illustrations de 

detail, et ces excursus dans 1’activite artistique du temps: son catalogue complet se 

limite a six oeuvres, dont chacune est etudiee dans un chapitre propre, precedant 

les chapitres de synthese destines a commenter et situer I’art du peintre.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que Ch. Sterling s’est interesse a Quarton. Entre ses 

deux ouvrages d’ensemble sur les Primitifs franpais parus en 1938 et 1941, il 

consacrait une etude particuliere au Couronnement de la Vierge de Villeneuve-les- 

Avignon (Paris, Floury, 1939). Vingt ans apres, dans une communication notable 

(Bull, de la Soc. nat. des Antiquaires de France, 1959, pp. 213—223), il se decidait 

a exposer sa conviction deja ancienne que Quarton etait 1’auteur de 1’illustre Pieta 

d’Avignon du Louvre, demeuree jusqu’alors anonyme; son catalogue du Louvre, 

en 1965, maintenait encore 1’intitule «attribue a Quarton», reserve qui pour lui a 

fait place aujourd’hui a la certitude. Il y a trois ans (Etudes vauclusiennes, 

1980—1981, pp. 1—4), il revenait sur 1’iconographie et les circonstances 

d’execution du Couronnement. Le present livre est done 1’aboutissement d’une 

longue cohabitation intellectuelle de 1’auteur avec Quarton, au cours de laquelle 

certaines hypotheses se sont precisees, certains points d’interrogation ont disparu 

et certaines positions ont change.

Que savons-nous a present sur Enguerrand Quarton? Nous ne reviendrons pas 

ici sur 1’analyse de son art maintes fois exposee par Sterling; resumons-la d’une 

citation de I’auteur: «La Provence l’a nourri de sa lumiere et de ses paysages, qui 

lui ont dicte un modele abrupt, souligne d’une ombre breve, des volumes simplifies 

tailies par facettes» (Larousse des grands peintres, Paris, 1976, p. 325). Ce sont ici 

les chapitres finaux qui nous offrent en conclusion, apres les etudes particulieres 

de chaque oeuvre, une synthese magistrale de cet art. Dans le chapitre VII, 1’etude 

de «1’originalite de Quarton» nous conduit plus avant dans la comprehension de 

I’art du peintre a 1’aide des comparaisons favorites de I’auteur avec la Flandre et 

1’Italie, qui ne concernent plus seulement le style de 1’artiste, mais les intentions de 

ses compositions et surtout 1’esprit de son art. De meme le chapitre VIII, consacre 

a la comparaison de Quarton et de Fouquet, est de la plus haute inspiration de 

I’auteur et nous fait penetrer ce qui est 1’essence d’un art: difference des paysages, 

de leur aspect ou de leur role dans 1’image, opposition de la conception des drapes, 

comparaison des deux plus grandes Pietas qui nous soient conservees du XVe siecle 

franpais, principes plastiques divergents dans le portrait, mais finalement «emploi 

de deux techniques au service d’une vision des formes foncierement synthetique» 

qui distingue 1’un et 1’autre de leurs contemporains flamands ou italiens.

D’autre part Sterling a reserve le dernier chapitre de son livre a la publication 

integrate, accompagnee de resumes et de commentaires, des documents conserves;
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en effet la plupart des documents sur Quarton n’etaient connus que par des 

transcriptions dispersees, fautives, ou des resumes, tous peu accessibles. L’auteur 

parait presque se justifier de cette audace dans son introduction: c’est le contraire 

qui eut merite critique, et 1’on s’etonne qu’ait pu paraitre en 1980 un enorme livre 

de fond sur les Van Eyck, se contentant de renvoyer le lecteur aux documents 

publies en 1908 par J. Weale.

Hormis les contrats precieux concernant des peintures, le document 

fondamental, deja brievement cite par Sterling en 1980 apres sa redecouverte 

(Etudes vauclusiennes, note 14) est le premier en date, qui nous presente cote a cote 

comme temoins d’un acte notarie touchant des fournitures professionnelles, passe 

a Aix le 19 fevrier 1444, Quarton et «magister Bartholomeus de Ayck pictor», tous 

deux habitants d’Aix. Le mysterieux Barthelemy d’Eyck, en qui Sterling voit le 

Maitre de 1’Annonciation d’Aix et du Coeur d’amour epris, objet de la plus durable 

controverse subsistant dans le domaine des Primitifs franpais, a droit dans ce 

volume a une etude speciale (Appendice II), sur laquelle nous reviendrons. Par un 

hasard exceptionnel deux oeuvres de Quarton sur six cataloguees correspondent a 

un contrat ou «prix-fait» conserve, et une troisieme porte date et nom de 

destinataire. Ces ouvrages documentes recouvrent quatorze ans d’activite de 

1’artiste, de 1452 a 1466. Si les pieces d’archives connues par ailleurs ne depassent 

pas 1466 (1’artiste serait-il mort peu apres?), elles apparaissent en revanche des 

1444: il nous reste done huit ans d’existence a combler et a comprendre, et des 

«juvenilia» a envisager.

Ces «juvenilia», on les trouve dans les decouvertes les plus recentes des historiens 

d’art. M. Laclotte (Revue de I’art, n° 9, 1970, pp. 6—14) a publie le retable dit 

Retable Requin (Sterling IV, 2), en le situant vers 1445—1450, date acceptee par 

Sterling. Plus recemment F. Avril (Revue de I’art n° 35, 1977, pp. 9—40) faisait 

decouvrir tout a coup un Quarton enlumineur — comme le furent la plupart des 

peintres franpais de 1’epoque —, en publiant deux manuscrits a peintures dont 1’un 

serait le premier ouvrage connu de 1’artiste, un livre d’heures de la Morgan Library 

a New York (Sterling IV, 1), peint vers 1440—1450. Deja Sterling et Laclotte 

avaient suppose chez Quarton une formation d’enlumineur que laissaient entendre 

la technique de subtile precision, le graphisme delicat, la rapidite de la touche 

(Abb. 4). Ensuite s’inscrivent les deux retables documentes: le Retable Cadard ou 

de la Vierge de misericorde a Chantilly (Sterling IV, 3), avec contrat de 1452, qui 

associe a Quarton le peintre Pierre Villate, et celui du Couronnement de la Vierge 

de Villeneuve (Sterling IV, 4), avec contrat de 1453. Puis la Pieta d’Avignon du 

Louvre (Sterling IV, 5), non documentee mais placee par l’auteur vers 1455. Enfin 

le second manuscrit publie par Avril, le Missel de Jean des Martins, acquis depuis 

par la Bibliotheque nationale (Sterling IV, 6), dont le destinataire et la date de 1466 

sont indiques en derniere page. J’ai propose moi-meme depuis (Revue de I’art, 

n° 57, 1982, pp. 61—66) d’attribuer a Quarton enlumineur un petit livre d’heures 

de type commercial et de moins grande envergure, fort proche des Heures Morgan 

(San Marino, Huntington Library).
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Ce parcours vient d’etre conteste par A. Chatelet dans son compte-rendu recent 

du livre de Sterling (Bulletin monumental, 1983, pp. 444—447): depuis longtemps 

(Cahiers alsaciens d’archeologie, d’art et d’histoire, 1967, pp. 55—60), Chatelet 

voit dans le Retable Cadard et la Pieta d’Avignon la main de Pierre Villate. 

Trouvant dans le developpement indique par Sterling des «retours en arriere» et la 

marque d’un «genie un peu changeant», il retire aujourd’hui a Quarton, pour les 

donner egalement a Villate, le Missel des Martins et meme les Heures Morgan qui 

seraient pour lui contemporaines du Missel (quoique la date de 1440—1450 ait ete 

retenue aussi par J. Plummer, expos. The last flowering, New York, 1982, 

n° 39). Autrement dit, Quarton ne serait plus 1’auteur que du Retable Requin et du 

Couronnement de la Vierge, deux oeuvres montrant «un certain flottement dans la 

structure generale». Cependant Avril, en discutant les miniatures par lui 

decouvertes et donnees a Quarton, s’est refere pour leur attribution aux quatre 

retables tout a la fois, montrant bien a quel point ces derniers sont indissociables, 

ainsi qu’avait deja fait Laclotte en publiant le Retable Requin. Cette position est 

reprise par M. Laclotte et D. Thiebaut dans leur important ouvrage d’ensemble sur 

1’Ecole d’Avignon (Paris, Flammarion, 1983) paru, par une coincidence 

inattendue, en meme temps que celui de Sterling: ils commentent (pp. 76—89) et 

cataloguent (n° 51—54) les quatre retables sous le seul nom de Quarton.

A propos du Couronnement de la Vierge, une precision interessante vient d’etre 

tout dernierement apportee au sujet de son donateur, le chanoine Jean de 

Montagnac, enfin identifie. Dans un article a paraitre prochainement et que je les 

remercie vivement de me laisser citer par avance (P. et R. Merceron et H. Aliquot, 

Etudes vauclusiennes, a paraitre en 1985), ces auteurs ont pu enfin etablir que le 

mysterieux Jean de Montagnac (forme provenpale et latine) etait un Jean de 

Montagny, originaire des environs de Fribourg et fils batard d’un Thibaud de 

Montagny, et que son frere legitime Antoine, qu’il institue son heritier par son 

testament de 1449 (texte inedit publie par Sterling, doc. 14) et qui passe pour etre 

le vieux chevalier represente a cote de lui dans le Couronnement, etait seigneur de 

Brissogne et de Sarre dans le Vai d’Aoste. La lecture des documents concernant les 

freres Montagny me laisse une gene: certains points sembleraient indiquer que Jean 

etait 1’aine d’Antoine, ce qui, sauf autre precision, pourrait entrainer que le vieux 

chevalier aux cheveux blancs en tabard armorie, flanque d’un impressionnant 

blason a cimier, serait plutot le pere, Thibaud de Montagny, represente en 

hommage a sa memoire. J’ai propose recemment (Revue du Louvre, 1984, pp. 

102—106) de retrouver ce Jean de Montagnac non dans le donateur de la Pieta 

comme Sterling, mais dans le donateur chanoine du Retable de Boulbon du Louvre, 

peint selon moi non pour Boulbon mais pour Saint-Agricol d’Avignon, a une date 

indeterminee qui pourrait etre anterieure a la date de 1457 traditionnellement 

admise: ce retable d’auteur inconnu pourrait etre 1’un des plus anciens temoignages 

de la peinture provenpale avec tous ses caracteres reconnus de formes, de lumiere 

et de monumentalite.

Depuis toujours Sterling avait insiste sur 1’importance de «l’heritage du nord de
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la France» dans la formation de 1’art de Quarton (il y consacre ici le chapitre V a) 

et supposait meme une influence de la miniature de cette region, encore mal 

etudiee. Quarton, originaire du diocese de Laon, aurait appris dans les ateliers 

picards a subordonner les savants modeles flamands «a 1’eloquence lineaire des 

contours». On ne peut pas ne pas etre frappe par les schemas de composition 

dessines au trait par I’auteur a partir des trois principaux retables (et repris de sa 

publication de 1959). «La composition est dominee par une large arabesque 

lineaire», que I’auteur retrouve retrouve identique dans les trois retables et oil il voit 

a juste titre, tant le schema est significatif, une preuve pour 1’attribution de la Pieta 

a Quarton: il s’agit de'' deux silhouettes symetriquement inclinees vers un 

personnage central. La demonstration est a mes yeux concluante et le gout pour 

cette grande arabesque en forme de double parenthese refermant la composition me 

parait justement provenir de la miniature picarde: 1’Annonciation (Abb. 3) d’un 

livre d’heures a 1’usage d’Amiens, vers 1435 (Baltimore, Walters Art Gallery, 

ms. W. 262, fol. 17), qui, dans son tout petit format, ne comporte pas 1’element 

central vers lequel Quarton incline, dans ses retables, les deux personnages 

lateraux, dispose symetriquement inflechis 1’un vers 1’autre, dans une grande 

courbe insistante, la Vierge agenouillee et 1’ange annonciateur: meme double 

parenthese, meme emouvante arabesque imposant a la composition le «chiffre 

ornemental» cher a Focillon cite par Sterling. On pourrait aussi relever comme 

premonitoires dans cette miniature les longs cheveux epandus de la Vierge, le geste 

de ses mains croisees sur la poitrine, les plis casses au sol de la robe blanc pur de 

1’ange, la douce flexion des tetes.

Mais voici notre peintre picard apparaissant des les Heures Morgan, vers 

1440—1450, comme un «peintre provenpal a part entiere» (Avril p. 32). C’est sur 

ce point que 1’analyse par Sterling de la formation de Quarton a change, meme 

depuis des textes relativement recents comme ses contributions au volume VII de 

la Propylaen-Kunstgeschichte (Berlin, 1972, pp. 191—192) ou au Larousse des 

grands peintres (Paris, 1976, p. 326): entre temps Avril avait publie le livre d’heures 

Morgan, oeuvre conjointe de Quarton et, pour Avril comme pour Sterling, de 

Barthelemy d’Eyck alias le Maitre de 1’Annonciation d’Aix, et avait propose 

d’inverser le rapport d’influence jusque la admis entre les deux artistes (le Maitre 

d’Aix passait pour etre 1’introducteur dans la peinture provenpale de la stylisation 

«cubiste» qui aurait frappe Quarton). Or Avril decouvre, des cette date precoce, 

chez Quarton un style provenpal pleinement maitrise, tandis que le Maitre d’Aix 

demeure encore «un Flamand acclimate». Sterling partage desormais cette 

interpretation: «Quarton preceda Barthelemy d’Eyck, lui aussi arrive du nord, dans 

la mise a profit des nouvelles impressions de la lumiere intense et des terres seches. 

Il le devanpa dans la structure des formes a faces accusees»; et il en donne une 

explication de fond: Quarton n’a pas repu la formation initiale proprement 

flamande, avec ses «jeux savants de la lumiere», du Maitre d’Aix, mais a subi 

1’influence de Part picard ou s’impose «la brusque separation des formes operee par 

la graphic aigue de tous les contours», «une vision de la forme depouillee et
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quasiment geometrisee», qui devait le rendre plus immediatement receptif aux 

suggestions plastiques de la nature et de la lumiere provenpales. Bref «il est tres 

probable ... que le premier — et le plus grand — des artistes qu’impressionnerent 

1’eclairage decide et les formes equarries de Quarton fut Barthelemy d’Eyck». Cette 

constatation nouvelle donne une importance historique encore accrue a la 

personnalite du plus grand des peintres provenpaux.

C’est pourquoi, devant cet exemple de connivence profonde dans la vision des 

formes, je me montrerai plus reservee a propos du chapitre VI sur le rayonnement 

general de Quarton et sur son influence que Sterling juge «rapide, durable et 

etendue». Si 1’influence de Quarton sur le Maitre d’Aix peut etre maintenant 

admise, si le Retable de Carpentras, le Retable de Boulbon ou 1’oeuvre entier de 

Josse Lieferinxe a la fin du siecle ne se peuvent expliquer sans la connaissance de 

son art, ainsi que les deux enluminures dernierement attribuees par Sterling a Pierre 

Villate (Chronique meridionale, 1981, pp. 3—14, et ici Appendice I), si cette 

influence se manifeste jusqu’en Languedoc dans le Retable du Parlement de 

Toulouse, en revanche je serais moins convaincue de Faction qu’a pu exercer 

Quarton hors de la France meridionale. Je vois dans les divers rapprochements 

proposes avec des oeuvres du Vai de Loire ou du Nord, voire de 1’etranger, plutot 

des rencontres fortuites de formes que 1’indice d’une influence reelle (sauf sans 

doute chez le tardif Juan de Borgona). Ce n’est pas rabaisser le genie de 1’artiste 

que de limiter son prestige a la region oil il fut etabli.

Ce qui nous amene finalement a 1’important Appendice II, consacre a 

Barthelemy d’Eyck — ou le Maitre de 1’Annonciation d’Aix, ou le Maitre du Coeur 

d’amour epris — dont 1’etude est devenue indissociable de celle de Quarton. La 

controverse sur son identite et la repartition de ses oeuvres reste toujours vive et 

les points de vue inconciliables: il est impossible d’en rendre compte ici dans le 

detail, ce que je me propose de faire ailleurs. L’on sait qu’en 1’absence de preuves 

documentaires les specialistes se partagent en deux camps: ceux, dont je suis, qui 

comme Sterling admettent que I’auteur de VAnnonciation d’Aix et le miniaturiste 

du Coeur sont un seul et meme artiste, le peintre favori du Roi Rene, Barthelemy 

d’Eyck; et ceux qui dissocient le Maitre du Coeur du Maitre d’Aix et voient dans 

le premier le Roi Rene lui-meme (O. Pacht, Jahrbuch d. k. S. in Wien, 1973, pp. 

85—126 et 1977, pp. 7—106), ou un certain Guillaume Porchier, documente 

comme enlumineur des vignettes et lettres d’or d’un Livre du Coeur pour Rene en 

1479 (A. Chatelet, Bull, de la Soc. de 1’histoire de Part franpais, 1980, pp. 7—14). 

L’«hypothese Barthelemy d’Eyck» a trouve, a defaut de preuve, une justification 

logique inesperee dans le rapprochement entre les Heures Morgan qui montrent 

vers 1445 la collaboration du Maitre du Coeur et de Quarton, et le nouveau 

document aixois, qui associe comme temoins Barthelemy d’Eyck et Quarton en 

1444. Sterling n’hesite plus et recompose avec autorite la «carriere» de 1’artiste: 

originaire de Fest des Pays-Bas (sa famille et celle de son beau-pere sont 

documentees dans la region de Maaseik), forme au contact de Fart des grands 

Flamands, van Eyck et surtout Campin, et peut-etre de celui de Witz a Bale,
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Barthelemy travailla pour Rene pendant sa captivite dijonnaise vers 1435—1436, 

puis le suivit a Naples entre 1438 et 1442, apres quoi il rentra avec lui en France 

et travailla aupres de lui en Anjou et en Provence ou, «incite sans doute par 

1’exemple de son confrere Quarton, il participa a Part provenpal». Sterling situe sa 

mort entre le 22 mars 1475 (date d’une lettre d’anoblissement, enluminee par le 

Maitre du Coeur selon Pacht) et le 28 mars 1476.

Cette derniere date a ete deduite par Durrieu d’un curieux document, ou ne 

figure apparemment pas d’indication d’annee, que 1’on aurait aime voir publie et 

commente ici, tant il est instructif pour les rapports entre Rene et son artiste (Bibl. 

Nat., ms. N. a. fr. 6658): la lettre de Jeanne de la Forest, veuve de «Berthelemy 

deikc», au Roi Rene, de Brion pres d’Angers, le 28 mars [1476?]. On y voit que 

Rene lui reclamait les «pourtraistures» laissees par son defunt peintre (ce qui 

semble repondre a 1’objection de Chatelet, 1983, selon qui rien ne prouve que 

Barthelemy ait effectivement exerce son art pour le roi): Rene s’interessait 

suffisamment a ses ouvrages pour tenir a posseder meme les dessins preparatories 

du peintre, «fonds d’atelier» ou oeuvres inachevees.

Mais c’est deja la presque un second livre en puissance indispensablement adjoint 

au premier et les commentaires que suggerent differents points (voyage napolitain, 

date des miniatures Egerton que j’ai des raisons de croire peintes toutes apres le 

retour de Naples de Rene, adjonctions aux Tres Riches Heures de Berry, etc.) ne 

peuvent trouver place ici.

Ce compte-rendu insuffisant permettra neammoins de juger de 1’importance et 

de 1’ampleur des sujets trades dans 1’ouvrage de Ch. Sterling: grace a 1’acuite des 

analyses de I’auteur, a sa capacite de degager «l’esprit» d’un art, a la justesse 

exemplaire de sa langue, il rend presente et sensible la grande figure d’Enguerrand 

Quarton et la situe dans son siecle a la place eminente qui est la sienne.

Nicole Reynaud

ROY STRONG, The English Renaissance Miniature. London, Thames & Hudson 

1983. 208 pages with 255 illustrations, 8 in colour. £ 18.

Sir Roy Strong has described the portrait-miniature as ‘England’s unique 

contribution to the art of the Renaissance’. These works, usually small enough to 

be held in the palm of the hand or worn on the person (Elizabeth I kept hers in 

a little pearl-encrusted cabinet in her bedchamber), derived mainly from the 

illuminated mediaeval manuscript: they were known as limnings, and the artists as 

limners. In the 16th and 17th centuries they were painted in watercolour, on fine 

vellum stuck to a stiff backing, usually a playing-card, and were often set in 

jewelled cases or turned ivory ‘boxes’. Their small compass, the rapid watercolour 

medium, and the fact that they were executed in the sitter’s presence and without 

preliminary drawings, contribute to their compelling immediacy. More often than 

not they were commissioned by royal or high-born sitters, and it is only in the 

present century that they have become widely known. The national collection is
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