




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHANT POPULAIRE A L'EGLISE 1256 

ambrosien entre Ia fin du lye siecle et Ie VIle siecle; a 
cette remontent la majeure partie du texte de 
ces pieces encore en usage, telles que Ie Te lucis, des 
complies, tout d'abord propre aux monasteres; Lucis 
Creator, de saint Gregoire Ie Grand; Vexilla Regis, de 
saint Fortunat de Poitiers, etc. Si les paroles de ces 
llYmnes en. Haient transmises par les copies qui en 
ftirent faites, et dont de fort anciennes sont paryennes 
jusqu'a nous, les melodies s'apprenaient oralement : 
c'est seulement du xc siecle qu'en subsistent des ma
lluscrits notes. Mais l'identite nH\lodique et rythmique, 
I a ressemblance de style entre les repertoires des 
aifIerents rits latins primitifs, conserves par la tradi
tion, tellloignent que les principaux airs de ces 
hymnes qui nous sont restes remontent bien, pour 
I'ensemble, a l'origine de leur composition. 

Le chant populaire s'augmenla bientot dc Ia parti
cipation des ministres assistants d'abord, des sous
diacres ensuite, puis du clerge et enfin des fideles, a 
des acclamations et des hymnes assez proches de la 
psallllodie et reserves en principe a I'eveqne officiant 
et a ses co celebrants : tels Ie Gloria, Ie Sanctlls, dont 
les recitatifs primitifs sont facilement accessibles a la 
ioule (voir les ordinaires des messes des (, simples » 

et des' (, feries») ;puis Ie TeDeum, fixepar saint Nicetas, 
au IVe siecle; Ie Kyrie chante solennellement les dim an
ches et fetes, comme saint Gregoire Ie Grand Ie 
mentionne, etc. A partir de l'epoque carolingienne, 
commence l'usage des scqllences et des proses qui, 
repertoire tout d'abord assez rebelle a I'assimilation 
par un chmur nombreux, prend rapidement Ie carac
iere populaire: du Xl" siecle datent un bOll nombre de 
belles proses, dont plusieurs, encore executees de nos 
jours (voir GRl;;GORlE!\), s'enregistrerent rapidement 
dans la memoire des fideles. Les anciennes chroniques 
mentionnent de belles proses chantees par cmur par les 
fouies qui suivaient les processions, par exemple, 
laissant aux chantres et au clcrge Ie soin des repons 
et des antiennes plus solennelles, l11ais plus difficiles. 
D'ailleurs deux proses tres celebres, disparues depuis 
des siecles de la liturgic officielle, 1'Invioiala, qui date 
du XIC siecle, ct l' Ave l'erllm, de la fin du XIlI C siecle, 
SOllt toujours demeurees populaires, dans toute 
l' acception du terme, 

Dne autre categoric de pieces, dont l'origine les 
apparente au chant liturgique, est nee pariois des 
circonstances, mais sou vent aussi s'est perpetuee 
par la coutume; a cOte de foffice et de son repertoire 
officiel, eIle a introduit des textes et des formes qui ne 
sont plus liturgiques au sens strict de ce terme, mais 
qui se rapprochent soit des formes du cantique popu
laire en langue v1.llgaire, soit de lamusique de creation 
llouvelle. L' Adoro Ie, par exemple, dont les paroles 
sont attribuees a saint Thomas d' Aquin, est encore 
tout proche du genre hyume; mais Ie Tota pulehra 
es (XIVe siecle), malgre SOil nom de (' prose », et l' Anima 
Christi, qui date du meme temps, constituent. du 
nouveau. Sur une calltilene reIigielise proven<;ale du 
XIIIe siecle, Ie franciscain Jean Tisserand ecrit, deux 
cents ans plus tard, les paroles d'O filii; et Ie Chrisius 
surrexit (ou Regnauit Dominus) du xy" sicc!e, est ana
logue aux ({ kyriol6s "et aux (chorals ,). (Voir ce dernier 
mot.) Aux em-irons de 1 GOO paralt Ie Romte, sorte de 
« plain-chant musical <.' dont les 111esses de Du Mont 
sont tout a Ia fois caracteristiques du meme genre et 
d'un style qni convient it la foule. La musique " mo
derne ,) mesureeest representee, dans ce repertoire, par 
Ie cantique Adesle (ideies, rel110ntant a 1736, ecrit 
ell Irlande dans Ie plus pur style du temps, avec 
couplets en soloet refrain ell chmul', 

Les pieces que nons venons d'enumerer offrent de 
veritables types de chant populaire latin: cependant 
"lles ne font point partie de la liturgie offieielle, et 

cela explique : 10 les yariantes qu'en presentent les 
diverses editions; 20 qu'il n'y en a aucune reconnue 
par Rome, et qu'il ne saurait y en avoir dans la regle
mentation actuelle de l'Eglise latine, pour toutes 
les raisons precedentes. 

Dans la pratique du chant latin par la foule, n 
faut bien distinguer ce qui lui conyient reellement. 
Si la liturgie preyoit les roles distincts des chmurs et 
des solistes (yoir CHCEt:R), eUe ne destine pas pour 
cela au peuple tout ce qui est chant d'ensemble: 
certaines pieces en chmur du repertoire gregorien sont 
composees pour la schola ou pour Ie clerge. Dans les 
psaumes, les hymnes, Ies chants de l'ordinaire de la 
lllesse, ou les fideles sont invites a prendre part, en 
alternant un verset snr deux, on s'efIorcera de ne pas. 
indistinctement les obliger a suiYre les tons plus omes, 
on plus difficiles, qui ne gagneraient pas a eire exe
cutes par eux : les yersets du Te Deum solenneI, par 
exemple, convienncnt a merveille a une schola qnelque 
peu exercee, mais !'instinct populaire en a fixe pour 
ses reponses un type plus simple a l'usage de Ia foule. 
On peut remarquer ici que la grande Association ita
lienne de « Sainte-Cecile » (voir CECILE), pour faire 
chanter I' ensemble des fideles dans ses reunions gene
rales, et plus particulierel11ent aux messes pontificales, 
a choisi des chants de l'ordinaire des (, simples» et des 
"feries '), les plus archalques ct qui comptent en meme 
temps parmi les plus faciles et ceux dont l'eifet de 
masse est Ie plus grand. nest aise d' augmenter la 
part du " peuple » en lui faisant executer quelques 
pieces convenables en des moments laisses libres par 
la liturgie; il n'est pas obligato ire, par exemple, que 
l'orgue joue ou que la schola chante un motet apres 
I'antienne de l'oifertoire ou pendant la communion: 
une hymne, judicieusement choisie, ou meme un 
psaume dont la ioule repetera l'antienne en refrain, 
scIon I'usage d'autrefois, de deux en deux versets, au
ront une valeur educative d'art et de piete qu'il faut 
bien sc garder de negligeI'. 

II. CHAKT EN LAKGUE YULGAJRE. -- II est impossible 
de donner unc definition uniforme des chants popu
laires en langue yulgaire : to utes sortes de dispositions 
y sont employees, variables suivant l'epoque, suivant 
la tradition, suivant Ie langage et les usages locaux; 
deja nous l'avons indique ponr les chants en latin; 
a plus forte raison peut-on remarquer cette variete 
dans ceux qui suivent la langue parlee. 

En general, cependant, ces derniers sont, comme les 
hymnes liturgiques, .divises en strophes regn1ieres 
chantees sur un meme air; de nOlllbreux exemple·s, 
toutefois, ont un refrain : dans ce cas, les couplets 
sont volontiers reserves a un petit chmur, et les re
frains a Ia fouIe entiere. 

La forme de ces pieces est donc libre; leur role, qui 
les place a cote de la liturgie, sans y Cire assimiles, 
permet de leur donner divers caracteres qui peuvent 
tous se plier a l'expression du chant religieux de la 
foulc, pourvn qu'ils soient ccvuposes dans une maniere 
musicale vraiment saine et piense. Nombre de chants 
incorpores dans l'office, surtout les hymnes et les 
proses, ou certaines antiennes, ont eu ce rOle lorsque 
la langue liturgique Hait encore parlee. Au fur et a me
sure que se constituaient les dialectes modernes, des 
compositions nouvelles, proches tout d'abord des mo
deIes latins, entrerent en usage. Dans les pays de 
langue fran('aise et.de langue allemande, ces chants" en 
vulgaire }) ont une histoire longue et fort importante. 
(Voir CANTIQUE, CHORAL, PSAt:ME.) Dans les autres 
pays d'Occident, Ie mouvement de la RMorme fut 
actif propagateur du chant religieux en langue vnlgaire_ 

Ainsi l' Angleterre a-t-elle un repertoire fort. etendu 
en ce genre, et, COl11me dans Ie repertoire allemand, 
s'y trouvent, meme dans les confessions " non romai-
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nes.)), un nombre appreciable de traductions et d'adap
tatIOns des hynines latines; elles y sont de plus en plus 
nombreuses depuis Ie {{ mouvement d' Oxford ". Les 
rituaJistes, en effet, sont aIles jusqu'a adopter pu-e
ment et simplement les livres gregoriens, d'apres 
les anciens manuscrits anglais, en traduisant les textes 
liturgiql1es de la messe et de l'office romains. Meme 
sans suivre ces coutumes, les {( hymns)) communes des 
liwes conformistes ou nOll constituent un repertoire 
tout proche dn plus pur sentiment liturgique, et OIl 

se melent de nombreux chorals allemands. Les catho
!iques anglais, dont la reorganisation est assez recente, 
ont voulu toutefois se constituer un repertoire special; 
mais Ie lVestminsier hymnal, qui est leur recueil 
Dfficiel de cantiques, est tres voisin, par Ie genre, du 
recueil d'Oxford. Catholiques romains, ou anglicans, 
aiment d'ailleurs a ce que toute la " communaute » 

des fideles chante a quatre voix mixtes, et lenrs livres 
de chant populaire sont notes en consequence. 

En Boheme et dans les regions slaves avoisinantes 
(RepubJique tcheco-slovaque), Ie mouvement refor
mateur contemporain de Jean Huss et de 'Viclef avait 
deja augmente la part du chant populaire, me me en 
latin. Certains cantiques latins, chantes surtout 
dans ces pays, datent du xve siecle : mais, la part 
faite au dialecte vnlgaire dans la liturgie elle-l11eme, 
·ct qui se developpa depuis cette epoque, remonte 
beaucoup plus haut, et en pleine Iloraison catho
lique. Le Boga rodziska de saint Adalbert (Xle siecle), 
·.qui est commnn aux pays tcheques et a la Pologne; et 
le celebre « choral de saint Vaclav (Venceslas) )) en 
demeurent.les exemples classiques. Le " cantional » 
tcheque, en usage dans les egJises catholiques de la 
province de Prague, contient un nombre considerable 
de chants en langue populaire, pisne, rappelant a la 
fois, par leur caract ere musical, Ie choral allemand et 
les melodies yougoslaves; les paroles s'inspirent 
directement, la plupart du temps, des hymnes latines. 
De plus, une part importante, concedee ou reconnue a 
nouveau par Ie pape Benoit XV, y est faite a la cele
bration de la liturgie romaine soit en pravoslave Oll 

langue vulgaire classique, a la messe, soit en dialecte 
parle actueJ, pour les vepres. Les textes, chantes sur 
Ie chant gregorien meme de l'Edition vaticane, sont 
la tradnction pure et simple des psaumes, antiennes, 
hymnes, de l'office de Rome. 

La Pologne, qui forma autrefois un mcme royaume 
avec la Boheme et la Slovaquie, a depuis de longs 
siecles adopte, comme chant national, l'espece de prose 
dont nous venons de parler, Ie fameux Boga rodziska 
compose par saint Adalbert de Prague: on en possetie, 
Ie texte et la melodic dans plusieurs anciens manuscrits 
polonais delmis Ie XIIe siecle, et, malgre plusieurs rema
niements musicaux ct litteraires, cettc piece est 
demeuree sensiblement la meme depuis son origine 
jusqu'a nos joms. Au XVle siecle, les psallmes polonais 
de omolka, inspires ala fois de modeles francais et de 
·chorals allemands, connurent un enorme et, 
depuis ce temps, des recueils de cantiques varies, 
piesni re/igijnych, jouent Ie meme role que les nOtres. 
pour les catechismes, les processions, les pelerinages. 
Dans ce pays, toutefois, qui ne fut point entame par 
les mouvements de rMorme protesLimte, Ie chant en 
langue vulgaire des fideles a toujours He moins impor
tant qu'en d'autres nations. 

La meme reflexion convient egalement a I'Italie et 
a l' Espagne; leur langage Hant d' ailleurs tres proche 
au latin, la part de leurs dialectes, pour l'usage du 
chant religieux,est tres reduite L'Espagne,cependant, 
-des Ie XIIIe siecle, a produit des cantigas ou, en Cata
logne, des goigs, tout a fait analogues aux anciennes 
{{ chansons pieuses , fran<;aises : Ie roi Alphonse Ie Sage 
(el Sabio), cousin de notre saint Louis, s'etait lui-
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mel11e heureusement exerce a ce genre cte composition. 
ees en general, ne s'executaient pas a l'eglise,' 
et rentrment dans Ie cadre de la recreation pieuse. 

En Italie, il en a ete de meme : saint Fran<;ois d' As
sise, qui fut Ie premier poete du genre, imitait dans ses 
fameux laudi les formes et les modeles fournis par nos 
trouycres et troubadours fran<;ais, dont iI merita de 
prendre son nom. Le genre demeura toujours cultive 
dans la poesie religieuse populaire italienne : saint 
Philippe de Ned, au XYle siecle, et plus tard saint 
Alpl:onse de Liguori, ecrivirellt plusieurs de ces 
canhques derniel' composait paroles et musique); 
Les recucIIs modcrnes de laudi Spil'itllali italiens, 

ceuA: .de canlicus espagnols, sont, par suite de 
I usage relatlvement restreint qui est fait de ces 
chants, beaucoup moins copieux que ceux des atitres 
nations pnJcedemment enumerees. 

Pour 1'Orient, voir RELIGlEUSE. 
A. GASTOUF.. 

CHANTRE.-C'estl'essencc meme duculte chre
tien, bien que ses origines. premieres, qui ont 
amene a confier a un personnage special l'execution de 
certaines pieces de chant. En eifet, la recitation sou
mise a des accents mnsicaux determines, ou Ie chant 
plus ou moins orne des Psaumes, ont constitue la 
base du " sacrifice de jouanges " chez les chretiens 
comme chez les juifs, et Ie psaume, dans les liturgies 
des premiers ages, n'etait dit que par un seul execuc 
tant. On en trouve la mention, soit SOllS Ie titre de 
psalmista, qui exprime bien sa fonction, soit sous celui 
de lecteur, la distinction n'eLant pas encore faite entre 
les clercs charges d'une simple lecture moduIee et 
ceux qui executaient des chants proprement dits. Voir 
CANTIQUE, Jusque vel'S Ie ve siecle, cet etat de chose 
dura: la se/wia des lecteurs etait uniformement char
gee de pourvoir a la lecture et au chant des livres 
saints. La premiere organisation ayant en vueune 
execution specialement cantorale eut lieu a Constan
tinople au temps de Justinien; en OCCident, Cassioc 
dore, a la meme cpo que, mentionne Ie cantor inter
prete des chants omes; bient6t, saint Gregoire Ie 
Grand s'inspire, a Rome, de l'organisation de JusU
nie?" et fonde la' scola wntol'llm, ala fois groupement 
et ecole de chanteurs d'eglisc. Voir ECOLE. Jusqu'a lui; 
l?lu.sieurs . parties importantes du chant liturgique 
etment devolues aux diacres, teJles les pieces corres
pondant aux graduels et traits: cette habitude· avait 
amene a conferer Ie diaconat uniquemcnt a cause de la 
qualite vocale et en vue du role musical de cet ordre. 
Saint GregOire decl1arge les diacres de ce soin, et Ie' 
reporte sur les ministres inferieurs, sous-diacres et 
clercs. Pendant de longs siecles, les chantres furent 
ainsi des personnages revetus d'un ordre mineur .. 
et Ie pontifical romain contient toujours, si on veut 
s'en servir, la formule de l' " ordination » d'un chantre 
(I lla pars, de OffiCio psalmislaills) dont voici la des" 
cription. 

Le psalmiste ou chantre peut receyoir parle simple 
ordre du pretre Ie soin d'exercer Ie chant (officillm can
tandi), celui-ci lui disant: Vide, ut quod ore call1as, eorde 
credas, el quod corde eredis, operibus comprobes. (, Sois 
attentif a ce que tu croies de cmu!' ce que tu chantes 
par ta bouclJe, et ce que tu crois de cmur. confirme-Ic 
par ta conduite. )) Et si l'eveque, en ordonnant les 
clercs, emploie Ie meme rit, " i1 fera bien. ») De me me ' 
si ceJni qui avait autrefois recu 1'office de 
vi,ent a etre degrade, Ie pontife ·peut ajouter, apres La 
degradatIon de Ja premiere tonsure : Qlll'a quod ore 
canlasti, corde lion credidisli, nee opere implevisU ; 
ideo canlandi officium in Ecrlesia Dei a te amODcmllS. 
({ Comme tu n'as pas cru de cmur, ni accompli par tes 
actes, ce que tu as chante de bouche, nous t'ecartons 
du soin de chanter dans I' EgIise de Dieu. ) 
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Le rit de la reception du chantre, que I'on vient de 
signaler, est toujours usite, en certaines "maitrises .) 
eathedrales, lorsqu'on y adlllet les enfants. Car, 
en meme temps qu'a l'office du lectorat, les enfanis 
6nt ete adlllis au chant, et particulieremcnt aux soli 
des repons et de ralleillia, ainsi que no us Ie voyons 
par la touchante histoire d'un petit martyr d' Afrique, 
'victime des Vandales, au ve siecle, ou par l'Ordo dc 
saint Germain de Paris, au siecle suivant. Enfants et 
homllles etaient donc confondus sous Ie terme de 
~an/ores, encore que Ie titre flit plus particulierement 
reserve au chef de choeur et principal soliste. Dans les 
gran des eglises du Moyen Age, Ies fonctions du cantor 
iurent sepanles entre deux ecclesiastiques : Ie puecen
tor, - prechantre, - charge de l'autorite religieuse ct 
de la direction materielle du chceur; Ie sllccenioI', 
- sous-chantre, - chef musical de la schola, assiste 
dc quatre paraphonistes. Lorsque la musique a plu
sieurs parties commen<;a a predominer, des officiers laf
'lues furent peu a peu introduits dans les fonctions de 
chantres ; ce n'est toutefois qu'a partir du XIXO sieele 
que ron voit presque exclusivement des Jalques J;emplir 
(Jet office. Mais, avec la diminution des ressources des 
eglises et, par consequent, la difficulte de recruter des 
chantres convenables, de graves problemes d'ordre 
pratique se posent. Dans d"e tres gran des villes, les 
chantres se sont constitues en assoc.iations. A Paris. 
}' Association des Chan/curs d'eglise, qui sont d'aiHcu~ 
en meme temps chanteurs de theatre ou de concert, 
n'est qu'un syndic at forme pour Ia defense des inte-
1'l'ts pecuniers de ses memhres. A Rome, pour eviter 
tous les inconvenients qui decoulent d'une telle orga
nisation, Mgr Casimiri, maitre de chapelle de Saint
Jean de Latran (qui est la cathedrale de Rome), a 
fonde F Association des Ch'lntellrs des basiliqlles ro
maines, dont les " tournees " d'auditions en Italie, 
a l'etranger, et jusqu'en Amerique, procurent a la 
societe les moyens qui aident ala faire vivre. Le recru
tement futur des chantres d'eglise professionnels 
semble de plus en plus compromis : en beaucoup d'e
glises, petites et moyenl1es, force est de recourir prin
cipalement a des voix et des grol1p m:onts de bonne 
volante, pour la creation desquels les associations de 
Sainte-Cecile (voir CECILE) ont ete d'une aide puis-
sante. 

A. GASTOUE;. 
OHAPDELAINE Auguste, originaire du diocese 

de Coutances, naquit Ie 6 janvier 1814, fut ordonne 
pretre Ie 10 juin 1843, entra dans la Societe des Mis
sions etrangeres, et partit pour la Chine en 185L 
Deux ans plus tard, il quittait Hong-Kong Oll il avait 
stationne pour etudier la langue: Ie premier,. il pene
trait dans Ie Kouang-si, en 1854, etait aussitOt arrete. 
n subit un emprisonnement d'une quinzaine de jours 
apres lequel il fut rei ache. Pendant deux annees, de 
1854 a 1856, il put exercer Ie saint ministere; iI escomp
taU deja une abondante moisson de chretiens quand 
une terrible persecution eclata. Le 29 fevrier 1856, 
la tHe du zele missionllail'e tombait sous la hache du 
bouneau. Auguste Chapdelaine a ete beatifle par 
i,eon XIII, Ie 27 mai 1900. 

J. BAUDOT. 
1. OHAPELLE (architecture). - Le mot cha

pelle vient de capella, deSignation ancienne de l'oratoirc 
des rois merovingiens ou etait conservee en temps de 
paix la chape de saint Martin. Le nom passa ensuite 
aux oratoires particulicrs et a ceux des eglises, puis aux 
autels speciaux eriges dans celles-cL - 1. Chapelles 
funeraires. II. Chapelles annexees aux chateaux et 
:mint~s. ~hapelles. III. Chapelles faisant partie du 
plan Illlhal et chapeHes annexees aux eglises. 

I. 9H:-PELLES FUNERAlRES, - Les pieuses pensees 
que Irdee de Ia mort suscite en !'ame chrCtienne ame-

nerent de bonne lleure les grands personnages a baUr 
des chapelles OIl ils se preparaient cux-memes une 
sepulturc et OIl ils esperaient en quelque sorte jouir, 
meme apres leur fin, d'une protection speciale de l'E
glise. La coutume se generalisant et l'importance de 
chaque fondation yariant avec Ie rang et la fortune 
du fondateur, on vit naltre ccs nombreux petits edi-
flees funeraires dont les dimensions reduites indiquent 
assez qu'ils ne sont pas destines a la celebration du 
service divin, mais dont la decoration et Ic mobilicr, 
vitraux, statues, peintures religieuses, autels et cande
labres, etc., justifient Ie nom de chapelle. 

Au Moyen' Agc, tous les charniers possedaient un 
oratoire; un simple abri erige. au milieu du cimetiere 
pouvait aussi recevoir Ie pretre lorsque cclui-ci disait 
l' office des morts. La chapelle octogonale d' A vioth 
(Meuse), dite la Receperess", en est un exemple. Elle 
eleve une claire-voie a fenetres vitrees et a jolis motifs 
flamboyants sur des colonnes basses et contient un 
autel ct une petite piscine. Le meme emploi etait 
quelquefois rempli par unc chapelle plus ou moins 
grande dediee au Saint-Sepulcre ou aux :\lacchabees, 
dont Ic culte fut tres n§pandu au xve sii:cle. 

II. CHAPELLES ANNEXEES AUX CHATEAUX, SAINTES 
CHAPELLES. - Les chateaux, hospices, hopitaux com
prennent parfois des chapelles que des portiques ou des 
galeries relient a l'enscmble des batiments. ou qui y 
sont meme enclaves. Le palais des rois dans la Cite, 
par exemple, contenait plusieurs chapelles outre Ie 
monument edifie par saint Louis; dans Ie Louvre de 
Charles V, l'oratoire du roi, chapelle double, c'est-a
dire a deux etages, etait instalJe dans une tour, Ie 
bas etant destine aux gens de la maison royale et l' e
tage superieur au monarque lui-meme et a sa cour. 
Les chateaux d'Ecouen, de Gaillon, de Saint-Germain, 
d' Auch, de Versailles, conUennent ou contenaient 
de bellcs chapelles: a l' archeveche de Rcilns, avant la 
guerre de 1914, s'en trouvait une a deux etages dont 
la construction remo\l1tait au XIIIe siecle et dont la 
crypte etait en partie souterraine tandis que Ie haut 
etait de plain-pied avec les galcries. Les chapelles de 
l'hotel des Tnyalides furent c\(\corees par les artistes 
les plus celebres de la fin du XVIIe et du debut du 
XVIIIe sieclc. 

Les sain/es chapelll's eurent leur origine dans les 
oratoires generalement doubles eleves sur l'emplace
ment du martyre des saints. Toutes celles du Moyen 
Age furent fondees dans l'enclos d'un chateau royal 
ou ducal et jouirent d'une organisation speciale, 
difi'erant de celles des collegiales et des communaute& 
ordinaires. La France n'en compte guere qu'un nom
bre restreint, parmi lesquelles on peut citeI' celles de 
Bourges, Dijon, Paris, Riom, Vincennes, Vivier-· 
en-Brie. 

Sninie-Chapelle de Paris. - Au mois d'aout 1239,. 
saint Louis recevait de l'empereur de Constantinople 
Bauduin II la couronne d'epines de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ. Quelques annees apres, plusieurs tres 
pn\cieuses reliques lui parvenaient encore, parmi 
lesquelles un morceau considerable de la vraie croix. 
C' est alors qu'il chargea son architecte, peut-etre 
Pierre de l\1ontereau, d'erigel' la chasse magniflque, 
« ouvragee comme un filigrane, )) qui devait contenir 
ce tresor ; dans l' enceinte du palais, on construisit 
la Sainte-Chapelle. La premiere pierre fut, dit-on, 
posee, en 1245, par Ie roi lui-meme: en 1248, avait lieu 
la consecration. sous Ie vocable de la Sainte-Couronne' 
ct de Ja Saint~-Croix pour la partie superieure, de la 
Vierge pour la chapelle basse. 

L'ediflce. que les adjonctions modernes re~ues par 
Ie Palais empechent de bien juger avec Ie recul neces
saire, est d'une sveItcsse, d'une elegance, d'une per
fection d'execution exceptionnelles. 
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La fleche elancee qui Ie SUl'monte est modernc, mais 
reproduit ceUe que fit eleYcr Charles Y1 en remplace
ment de la premiere. Elle est en bois, recouYerte de 
plomb. A sa base sont les statues des douze apotres; 
des arcs-boutants relient a l'etagc intermediaire des 
contreforts d'une aerienne legerete, et des anges por
tant les instruments de la Passion surmontent les 
gables de l'etage superieur. Des fleurs de lis d'or bril
lent sur l'aiguille tout entiere. Au-dessus de l'ahside, 
a I'extremite du toit, un ange tient une croix de pro
cession: de chaque cote de la fa<;:ade, une jolie tourelle 
terminee par un clocheton portant la couronne royale 
et la couronne d'epines renferme l'escalier qui fait 
communiqueI' les deux etages de la ehapelle. L'etage 
superieur, dont Ie porche, joliment orne de sculpture, 
est de plain-pied avec l'ancienne grand'salle du palais, 
maintenant salle des Pas-Perdus, Ctait destine ,\ Ia 
famille royale. Au trumeau, une grande statue du 
Christ benissant; au soubassement, dans des medail
Ions quadrilobes, les phases de la creation et des scenes 
de l'histoire sainte; au tympan, Ie Christ montrc 
ses plaies et presidc au jugement dernier, tandis que 
dans Ies archiYoltes sont sculptes des angcs, 'des 
patriarches, des prophetes. 

Au premier pas fait a l'interieur, OU l'on accede en 
general par I'escalier de la toure/le, on est litteralement 
e,)loui. Une lumiere diapn\e emprunte a ]'immense Yer
riere ses ors, ses pourprcs, son azul'. De minces colon
nettes, de fines nervures soutiennent la voute etoilee; 
des mcneaux deli cats tracent leur nlseau leger sur Ia 
mosaique translucide. Lit se deroulent, a rabsidc 
heptagonale, les scenes de la translation des reliques, 
de la vie du Christ et de sa passion; sur les cOtes, c'est 
la Bible et la vie des saints qu'illustrc cette lumineuse 
imagerie. Aux faisccaux de colonnes qui marquent 
les travees sont adossees de belles statucs des douzc 
apotres portant les croix de consecration. Les consoles 
qui les soutiennent sont ornees de feuillages finement 
fouilles, dans Ie gout des chapiteaux de l'arcature 
elevee sur stylobate continu Ie long du soubassement. 
Cette arcature, surmontee d'un bandeau de feuillages, 
encadre, dans des quatrelobes, des scenes de martyre 
peintes sur verres; aux ecoineons, de charm antes 
figures d'anges olIrent des cou'ronnes. La troisieme 
travee de chaque cOte presentc un renfoncement Otl 
se tenaient Ie roi et la reine; la quatrieme a droite est 
percee d'une porte etroite et d'une ouverture oblique 
protegee d'un grillage de fer donnant sur l' oratoire de 
Louis XL Le roi pouvait de la suivre l'office sans etre 
vu. Dans l'abside, Philippe Ie Bel fit, a la fin du XIII" sie
cleo construire une arcature a jour qui relie a la muraille 
une plate-forme portee par un arc eleve orne de deli
cieux petits anges adorateurs. Un haut baldaquin y 
abrite rautel des reliques. 

Des tourelles ajourees flanquent ce gracieux et leger 
ensemble et contiennent les escaliers par ou l' on accc
dait a la plate forme; mais une seule d'eritre eUes 
subsiste de l'oeuvre primitive; l'autre est une recons
titution. Citons enfln la grande rose flamboyante 
percee par Charles VIII au-dessus du portait 

La chapelle basse s'ouyre sur un porchc plus simple 
que celui de l'etage superieur. Fieurs de lis et'chateaux 
de Castille, regulierement !'(\petes dans des mCdaillons, 
tapissent Ie soubassement; la Vierge, tenant dans ses 
bras Ie divin Enfant, se dresse contre Ie trumeau. 
tan dis qu'au tympan est represente son couronnement. 
A l'interieur, d'etroits bas cotes font Ie tour de l'edi
flee: et sous les vOlltes d'egalehauteur et a clefs scuJp
tees, un jour discret penetre par de Jarges fenCtres 
basses. 

La Sainte-Chapelle, ince'1diee au XVIIe sieele, 
desafi'ectee par la Revolution, transformee en club, 
en magasin de farines, en depOt d'archives, etait au 

XIX" siccle une veritable rnine: Hllssi les pcintures 
chatoyantes de ses murs, de ses coloilnes ct de ses 
YOIHes, une partie de ses sculptures et des yitraux de 
l' Hage superieur et tons ceux de la chapelle inferieure 
sont-ils, comme la fleche deja menlionnee, d'heureuses 
restaurations. 

Chapelle de Sainl-Germain-en-Lagc. - Achevee 
pour 1240, elle fut plus tard engagee dans Ies eonstruc
tions de Fran.;ois IeI' et de Louis X IY. Son style derive 
de celui des ecoles champenoise et bourguignonne a 
!'epoque gothique., avec voutes pOl·tant sur des piles 
saillantes et circulation menagee au-dessus d'un sou
bassement a arcades. Cctte derniere disposition se 
reproduit encore dans d'autres edifices de l'epoque. 
a l'eglise de Saint-Sulpice de Favieres, par exemple, 
attribuec a tort ou a raison au meme architecte, 
Pierre de ?liontereau, ou a son fils Eudes. Les fenetres, 
plus larges qu'a la Sainte-Chapellc de Paris, ne 
sont pas circonscrites par les formerets, mais carrees 
du haut, ce qui reduit Ie monument a ne presenter, 
outre une belle et grandc verriere, qu'un soubassemcnt. 
de minces contreforts etresillonnes par les pUissants 
l11cneaux qui portent l'extremite de la corniche supe
rieurc, et Ie cheneau. Cette belle chapelle a malheureu
sement ete denaturee, les contreforts revetus de pla
cages au XVIIe siecle, Ie niveau du sol exhausse; mais 
des fouilles ont pu remettre a jour les bases exterieures. 
Telle queUe, la sainte chapeUe de Saint-Germain est 
un des exemples les plus beaux et Ies plus eh~gants de 
l'art franeais au XIII' 'iccle. 

Sain/e-ChapeUe de Vincennes. -_. C'est sous Ic regne 
de Charles V I que fut commencee la construction de 
ce monument; mais les travaux furent bien tot aban
donmls et ne reprirent que sous Frau<;:ois Ie" et Heuri II, 
en subordonnant d'ailleurs les plans nouveaux aux 
anciens de facon a conserver l'unite de I'ensemble 
gothique. Deu~ oratoircs a double etage ont vue sur 
Ie sanctuaire par de petites ouvertures en biais. Au
dessus de l'entree, une large tribune cst portee par 
une vOllte dans toute la premiere travee. Les grandes 
statues d'apotres ct d'anges adossees aux piliers a la 
hauteur de l'appui des fenetres ne nous sont pas par
venucs, mais quclques beaux vitraux permettent 
d'apprecier Ie style de Jean Cousin a qui on les attri
bue. Notons en fin d'interessantes peintures religieuses 
du XVIIIe siecle qui contribuerent a la decoration de 
cctte jolie chapelle. 

Chapelle de Versailles. - Arretee dans les plans de 
Mansart des 1689, executee plus tard avec quelc!ues 
remaniements et terminee par l'architecte Robert de 
Cotte. elle recut la benediction solennelle du cardinal 
de Noailles, l'e 5 juin 1710. Du dehors, ou eUe ne se 
montre que par Ie chevet, ellc semble assez singu
liere: Saint-Simon la compare a un immense cata
falque et les vases de pierre simulant des torcheres 
autour de la toilure aigue ne sont pas sans entretenir 
quelque reminiscence de ceUe Loutade. Les statues 
d'ap6tres et de Peres de l'Eglise de la balustrade sont, 
avec leur gesticulation, de mediocres specimens du 
style jesuite: mais il faut apprecier la facture simple 
ct legere du decor en bas-relief, Oll des guirlandes de 
fleurs d'un naturel et d'une finesse remarquables, 
des trophees religieux, des cnfants portant des medail
Ions du Christ et de la Vierge forment un gracieux 
arrangcment. Aux extremites du faitage, deux groupes 
d'enfants en p10111b; sur les versants du fronton, Ies 
figures symboliques de la Foi et de Ia Religion, scul
ptees dans la pierre par Guillaume Couston. 

C'est de l'interieur qu'i! faut juger la chapeHe, 
et particulierement de la tribune royale. La longue 
nef claire, divisee en deux etages dont une rampe de 
breche violette posee sur des balustres dores marque 
la separation, appuie sa vortte sur des colon11es canne-
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lees portees sur des pilastres carre". CeUe vorlte, Oll 

Antoine Coypel peignit Ie Plere E/emel dans sa. gloire 
en/aUI'e d'eslJrils celes/es, Lafosse Ia n?SUrrecllOn dll 
Christ et J~uyenet Ja Fellieeoie, est d'une decoration 
un peu tlleatrale. Quant aux peintures des Boulogne 
et aux charm antes figures de cJ1(~rubins executees en 
bas-relief, nous ayons eu l'occasion de les examiner 
en etudiant les diYerses representations des anges 
(voir ce mot) et nous n'y reviendrons pas. C'est it Van 
Cleve que fut commande Ie maitre-autel tout en mar
bre et bronzes dores. Dne arcade de pierre abrite, en 
arriere du tabernacle, une gloire Oll Ie nom de Dieu, 
en caract0res hebraYques, apparait dans un triangle; 
des rayons d'or, parmi lesquels des cherubins et 
des anges se jouent sur les Images, en jaillissent. Deux 
autres anges en ronde-bosse sont agenouilles ~'t droite 
et a gauehe du grand retable; Ie devant d'auteJ, enfin, 
est forme d'un bas-relief dore, 01'1 l'on voit les saintes 
femmes pleurant sur Ie 'corps du Christ. Les piliers 
de la nef portent sur leur quatre faces une decoration 
sculp urale d'une execution raffinee, o~lla belle pierre 
au grain regulier, d'une blancheur presque doree, 
aUeint a la finesse des boiseries de l'epoque. Des 
trophees d'eglise, des medaillons a sujets allegoriques 
ou evangeIiques y sont representes. '( C'est tout un 
catechisme en images spirituelles et jolies, dont la 
disposition n'est pas toujours d'une logique rigoureuse, 
mais dont l'ornement temoigne d'une inepuisable 
invention, l) en dit M. Andre Perate dans son livre sur 
Versailles (Collection des Villes d'art celebres). ~otons 
enfinla belle porte de la tribune du roi, les deux portes 
laterales aujourd'hui fermees surmontees de bas-reliefs 
de Poirier et de Guillaume Coustou, fa Presentation au 
temple et Jesus parmi les dar/eurs; et les vingt-six 
figures de vert us assises deux par deux aux hautes 
fenetres dont les carreaux de cristal n'ont qu'un enca
drement de vitraux de couleur, formant nne grosse 
torsade et des rinceaux it neurs de lis d'or sur fond 
d'azur, avec, en haut, des medaillons au chiffre de 
Louis XIV, 

III. CHAPELLES FAISANT PAHTIE D'UN PLAN INI
TIAL ET CHAPELLES ANNEXtES AUX EGLISES. -- L'ar
chitecture romane avait employe Ie systeme des absi
dioles et des chapelles disposees autour de l'abside, 
quelquefois meme Ie long de la nef : l'art gothique du 
XIIIe siecle l'abandonna tout d'abord, mais ce ne fut 
que pour Ie reprendre progressivement. La chapelle 
unique donnant sur Ie deambulatoire est exception
nelle et ne se rencontre que dans les ecoles bourgui
gnonne, champenoise et septentrionale; on en compte 
generalement plusieurs, dont certaines sont reliees par 
des baies~comme it Vezelay (XIIe siecle), it la cathe.drale 
de Bayeux (XIIIe sieele), it Saint-Nazaire de Carcas
sonne (XIVe sieele); d'autres, par des portes comme it 
l'abbaye de Chaalis. Celles des transepts sont souvent 
carrees; celles de l'abside, rarement. 

A !'origine, les chapelles donnant sur Ie deambula
toire etaient egales quoique la forme circulaire y alter
nat parfois avec Ie plan carre; mais, apres la rCforme 
cistercienne, qui donna une si magnifique extension 
au culte de la Vierge, on prit I'habitude de consacrer 
a celle-ci une chapelle plus importante que les autres 
et generalement situee dans l'axe du chceur, consti
tuant, dans certains cas. une vraie petite eglise reliee 
a la grande par une galerie. Ce fut Ie debut des cha
pelles annexees. Soit pour satisfaire aux besoins des 
fideJes et celebreI' facilement plusieurs messes a la 
fob, soit pour repondre aux desirs des grands person
nages ou des corps privHegies qui voulaient avoir en 
quelque sorte leur eglise particuliere, on batit des 
chapclles pres des eglises, dans Ie prolongement 
de l'alJside ou sur Ie flanc du monument. Dans les 
batiments monastiques, ceUe disposition fut surtout 

adoptee afin d'officier, it l'intention des Jalques, hors 
du chceur cloture. Au sud du chceur de la cathedrale 
de Mantes, bEttie au XIIe si?>cle, on construisit au 
XIye la chapelle de Navarre qui communique avec 
Ie bas cOte par deux arceaux perces entre les anciennes 
piles et dans laquelle un support central re<;oit les 
retombees des quatre voutes; les cathedrales de 
Rouen, d'Evreux, etc., re<;urent dans Ie prolongement 
de l'abside l'adjollction de chapelles de la Vierge; it 
Saint-Germain d' Auxerre, la construction adventive 
comprenait trois nefs; it Saint-Leu d'Esserent, un 
etage superieur communiquant avec les tribunes. 

Le plan comportant des chapelles Ie long de la nef 
fut longtemps une exception; on installait la plupart 
du temps, entre les, contreforts, des echopes qu'on 
louait ou qu'on afiermait; mais la multiplicite des 
fondations pieuses amena bientOt Ie clerge a faire 
ouvrir des chapelles il cette place. Vers l'an 1300 
environ, la coutume se generalis a, A Notre-Dame de 
Paris, Ie travail commelH;a au Xlple siecle; it Troyes, it 
Amiens, au XIVe; puis les edifices'importants commen
ces a cette epoque comprirent presque toujours dans 
leur plan initial des chapelles entre les contreforts. 

Carletta DUBAc. 
2. CHAPELLE (musique). -A une epoque fort 

ancienne, Ie terme cappel/a a designe, en France et en 
Belgique, l'ensemble du clerge officiant et chantant, 
attache it une maison royale, princiere, seigneuriale. 
On a donne pour origine it ce nom Ie mot cappa, soit 
qu'il s'agisse de la chape de saint j\Iartin, piece prin
cipale du tresor que les ecc!esiastiques de la dynastic 
merovingienne attaches au palais etaient charges de 
gardeI', soit du manteau d'honneur auquel les mem
bres de college avaient droit. Plus tard, lorsque par 
exemple saint Louis, en 12·1.5, fonde la « Sainte
Chapelle ", il s'agissait it la fois de l'Cdifice et du cha
pitre de dignitaires qui assumait la charge d'y chant.er 
quotidiennement l'office divino Peu it pen, on etablit 
une difference entre les chapelains celebrants et les 
chapelains-chantres, bien que, pendant longtemps, ces 
derniers aient aussi ete dans Jes orares (voir CHANTRE). 
Dans les calhCdrales, Ie benefice des petits autels etant 
souvent destine aux ecclesiastiques chantres, Ie nom 
" chapelle » fut tout naturellement donne it ces bene
fices. Au xv. siecle et au XVIe, on trouve desormais des 
chapelains qui ne sont point chanteurs, et par contre, 
Ie mot « chapeUe " rem place habituellement Ie termc 
plus ancien de " scola ". On distingue parfois dans nne 
meme eglise importante la chapeUe de plain~chan/ et la 
chapelle de musique ou simplement chapelle-musiqlle. A 
la cour de France, les deux chapeJles, chacune ayant 
ses chantres speciaux, coexisterent jusqu'a Louis XIII. 
A ceUe epoque, les chapeJles de musique qui avaient 
connu Ie plus de renommee Haient les chapelles pa
pales (il y en avait plusieurs), celles des rois de France, 
d'Angieterre, du roi d'Espagne et de !'empereur, 
du duc de Baviere. A Rome meme, les chapelles ponti
ficales ayant ete reunies par Sixte-Quint en un chceur 
unique, celui-ci re~ut Ie nom fameux et perpetue 
jusqu'a nos jours, de Chapelle Six/iIIe. La separation 
etait faite desormais entre les chapelains d'autel, et 
les chapelains-chantres parmi lesquels oncommen~ait 
it admettre des laYques. Ainsi, pour ne parler que de 
manres illustres, Palestrina etait marie et pere de 
famille tout en etant chapelain-chantre de la chapelle 
pontificale, jusqu'au jour ou Paul III, en 1555, reyint 
a la discipline anterieure; mais Ie compositeur, avec 
Gregoire XIII, y retourna plus tard pour la diriger. 
Les membres de ces grandes chapelles, dont cc fut 
la glorieuse periode, .:taient en eftet compositeurs et, 
soit alternativement, soit en exer~ant une charge 
perpet.uelle, dirigeaient, avec Ie titre de sous-maltre 
ou de sOlls-chan/re, leurs confreres et collegues. Le 
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personnage appCle maitre de clwpelle, tout coml11e Ie 
prechan/re n'etait alors que Ie directeur ecclesiastique 
charge de Ia partie administratiye, Ces chapelles 
celebres ne comptaient guere plus de vingt it vingt
cinq chanteUl's, et encore, la plupart du temps, 
seryaient-ils " par quartiers )), n'etant que cinq ou six 
pour I'executioll du repertoire, ayec quelques enfants 
qui chantaiellt la voix de dessu) (soprano). Mais c'e
taient tous desehanteurs habiles, soigneusement 
recrutes ct re1ribues en consequence. Parfois la partie 
de des sus etait confiee soit il des hommes au registre 
fort eleve, ou sopranistes, soit a des sopranistes arti
ficiels dont la nature ou meme, helas 1 une operation 
speciale avait pourvu a la conservation des facultes 
enfantines : on en an'iva dans certains groupements, 
meme it la chapelle pontificale, entre Ie XVIIC et Ie 
XIXe sieele, it ne plus employer d'autres soprani que 
ccs dernicrs. Avant que l'habitude des chceurs nom
lJreux ne S8 soit introduite,il fallait de tres extraordi
llaires occasions pour que les chapelles chantassent au 
complet: ainsi, au Camp du Drap d'Or, en 1521, ou 
les chapelles reunies des rois de France et d' Angleterre, 
sontenues des instruments de musique militaire, 
assuraient Ie sen'ice en plein air. On signale aussi la 
messe solennelle de la Conference qui fondait, croyait-
011, la paix europeenne, it Nice, en 1538, ou, aux grou
pemjOnts des chauteurs de Fra!1(;ois Ier et de Charles
Quint, s'etait de plus jointe la Chapelle Sixtinc. 

La juxtaposition, puis la fusion, des chapelains
cIJantrcs ayec les « musiciens de cour " ou instrumen
list.es, dCtermina, il partir du XVII' siecle, un nouveau 
sens du mot c/zapelle : et, surtout dans les cours prin
ci0Tes d' Allcmagne, ce terme designa l' ensemble des 
l1lusiciens attaches aussi bien au service des concerts 
profanes qu'a celui de la musique sacree. Chapel!e 
s'entendit hientOt de l'orchestre, de sorte que Ie sens 
<Iu mot allemand J{appellmeis/er, IiUeralement « maitre 
de chapelle ", signifie chef d' orciles/re. 

ne notre temps, Ie mot chapelle n'est plus guel'e 
nsite, au sens musicaJ, que dans l'expression chapelle 
papale ou ponli(icale, qualifie.e aussi de Sixline : ell 
realite, l'organisation de cette derniere n'existe plus 
depuis 1870. Avec Leon XIII et ses successeurs, les 
fonctions pontificales solennelles ayant ete peu it peu 
relevees, Ie (, directeur perpetuel de la chapelle Sixtine ", 
dont Ie titre maintient la tradition, designe a ces occa
sions un groupe de chant res choisis pris parmi Ic per
son.nel des gran des basiliques. On sait que, depuis 
Pie IX, il est interdit de creer des sopranistes arti fi
ciels (castrats); les derniers en charge ayant disparu, 
Pie X confia it Mgr Lorenzo Perosi, titulaire actue! de 
la chapelle Sixtine, Ie so in d'y rctablir I'emploi des 
voix d'enfants, dont on a pu applaudil' la beaute lors 
des tournees de I' Association des chan leurs des basi
Uques romaines, sous la direction de 2Hgr Casimiri. 

Le style de musique qni a rendu celebres les plus 
fameuses chapelles d'autrefois est toujours designe 
sous Ie terme a cappel/a, qui s'enlend des reuvres de 
polyphonie yocale sans accompagllement instrumen
tal oblig~. 

A. GASTOUE. 
~3. CHAPELLE PONTIFICALE. - La cha

pelle panli(icale campI' end toutes les personnes et to us 
les colleges qui ontleur rang marquCdans les ce;'emonies 
pontificales et doivent, en cette qualile, fain: cortege 
im souverain pontife dans ses foncLions publiques, 
consistoil'es, chapelles, procession" Annuaire ponti
fiGal cutholique, 19:!4, p. 747. 

La Chapelle ponti licale comprend : 
jy Le Sacrc-College (suivaut l'ol'dre et pl"~sea.nce 

l'e&pective des emin;;nti~ssimes cardinaux): 
:;'0 Le College des assistants au trone : en plus des 

cardinaux palatins et des patriarclies eleve:> ,\ la 

pourpre (deja inscrits, comme tels, dans Ie college 
precedent), ce college comprend tous les autres pa
triarches, et les archeveques et eveques assistants au 
trone ~ 

:3° Les prelats di fiochetli. Ces prelats sont au nombre 
de quatre : Ie yice·camerlingue de lao sainte tglise, 
I'auditelll' general de la Chamure apostolique, son 
trcsorier general et Ie majordome. Ils sont nommes di 
(iociletti parce qu'ils ont Ie privilege, comme les pa
triarches de mettre aux harnais de leurs cheyaux des 
(iochdti ou houppes de soie vi'Jlette; 

4 v Les princes assistants an trone : ils passent imme
diatement apr0s Ie vice·camerlingue, mais avant les 
alitres prclats di {io"hpl/i; 

.5" Le maitre dc chambre et J'auditeur de Sa Sain
tete; 

60 Les archeveques et cveques residentiels au titu
laires suivant l'ordre de leur preconi'ation; 

7" Les protonotaires apostoliques. lis sont repartis 
en trois classes : les protonotaires partidpants ou di 
llumero, au nombre de sept: les protonotaires surnu
meraires ou ad instar par/icipantillm; les protonotaires 
liIulaires on noil's; 

8" Le commandeur du Saint· Esprit et Ie regent de 
la clrancellerie; 

9' L'abbe nullius dL! Mont-Cassin, et les atitres abbes 
et prelal s nullius; l'abbe general des chanoines regu
liers de Latran; les superieurs gencraux des ordres 
monastiques: les genel'aux et vicaires generaux des 
ordres mendiants; 

10e I.e grand maitre du Saint-Hospice; les prelats 
auditeurs de rote; Ie maitre du SacnS· Palais: les prelats 
clercs dc la Rev. Chambre apostolique; les prelats 
votants de la Signature papale de justice; les ministres 
assistants ,\ l'autel; 

110 Lcs cameriers secrets composant Ie corps des 
maitres des ceremonies pontificales (ceremoniaires en 
charge et ceremoniaires surnumeraires); les cameriers 
secrets de service particulier de Sa Saintete; les came
riel'S snrnumeraires et les cameriers d'hm1Uenr en habit 
violet: 

120 Les ayocats consistoriaux; 
130 Les chapelains secrets etles chapelains secrets 

d'honneur; les aides de chambre; les procurenrs gene
raux des ordres lllonastiques et mendiants; Ie predi
cateur apostolique; Ie cOl1fesseur de la famille ponti
ficale: 

140 Le college des procurenrs des SS. Palais aposto
liques; 

150 Les ministres assistants aux fonctions des cha
pelles pontificales (Ie sacriste; et les trois chanoines des 
trois basiliques pontificales Saint-Jean de Latran, 
Saint-Pierre, et Sainte-Marie-Majeure - qui servent 
dans les messes pontificales); 

160 Le college des chantres pontificaux; 
170 Le sous-sacriste et les acolytes ceroieraires 

les chapelains communs de Sa Saintete ; 
U;o Les clercs de la chapelle (eft'ectifs et SUl'l1U

nH~l'ail'es) ; 
190 Les malLres pOl'tiers de la Virga nzbea. Ancien· 

llel1lCnt ils. montaient la garde aux portes de la 
salle ou Ie ]Jape se reposait avant de reyetir les 
ornements pontificaux. E~l cer~monie, ils portent 
un bilton recouvert de velours rouge; 

200 Les mas siers ; 
:Ho Les C!lrsores (huissicrs) apostoliques. 

F. CDIETIER. 
OHAPELLES DE SEOOURS. _. L'ceuvre 

des cllapeIJes de. seeours est incontestablement l'une 
des nlu~ essentielles a 1'£1 \""enir religleux du diocese de 
Parts. Qlliconque a lu Ie rapport presente au congres 
diocesain de 1923 par Ie regrette i\Igr Lapalme, 
archidiacre, directeur de l'ceuvre, ne saurait en dou-
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ter. Je me borne a resumer ou a reproduire litter ale
ment ces pages d'une precision elo~uente. 

M!!r Sibour ayait eu la conceptIOn de ceUe ceuvre, 
mais~ sa mort tragique l'empecha de realiser son pro
jei. L'jdee ne fut reprise qu'en ~9?1, sous Ie ca~dinal 
Richard, par I'un de ses arcludlacres, :2Ylgr I' ages. 
C'etait aux derniers temps du regime concordataire, 
et Ie directeur des cultes s'opposait systematiquement 
a l'erection de nouvelles paroisses. {( En 1802, date du 
Concordat, ecrit J\Igr Lapalme, la population du dio
cese etait de 800 000 ames; en 1906, date de la sepa
ration. elle etait montee a 3800 000 ames. En 1802, 
pour Paris et la banlieue, Ie nombre des paroisses etait 
de 125; en 1906, il etait de 148. Ainsi, de 1802 a 1906, 
periode con'Oordataire, la population ayaH quintuple; 
et Ie nombre des paroisses nouvelles dont l'Etat avail 
autorise I'erection, n'etait que de 23, pour la plupart 
anterieures a 1880. A force de demarches, Mgr Richard 
reussit a faire reconnaltre legaJement, a titre de chao 
pelles de secours, treize centres religieux; bien plus, 
il provo qua, avec une sainte hardiesse, l'ouverture, 
sans titre legal, d'une quinzaine d'hul11bles salles de 
reunions chretiennes, chapelles de mission populaire, 
qui beneficierent d'une tolerance de fait. La Separa
tion v.otee, les treize chapelles de secours concord a -
taires furent, au cours de l'annee 1907, erigees en 
paroisses. Et de nouveaux centres religieux surgirent 
de .tous cotes. , Tandis qu'en cent quatre ans de 
regime concordataire, l'Eglise de Paris ne s'etait 
accrue que de 23 paroisses nouvelles, depuis la sepa
ration, en I'espace de dix-sept ans, elle a ete dotee de 
33 nouyelles eglises paroissiales et de 58 centres reli
gieux. C'est donc nn faisceau de 91 nouveaux foyers 
de vie chretienne, exer,ant leur salutaire influence sur 
une population d'nn million d'ames. " Le cardinal 
Amette avait vigoureusement continue I'ceuvre du 
cardinal Richard; Ie cardinal Dubois ne la continue pas 
avec moins de zele apostolique. 

Mais qu'il reste a faire! II se rencontre, dans notre 
grande capitale, des paroisses de plus de cent mille 
ames, avec lmit au neuf pretres! Et la banJieue, dont 
la population augmente avec une efIrayante rapidite, 
a eucore plus besoin d'eglises et de pretres! La ville 
de Paris compte prcsentement 79 paroisses, et la 
banlieue 99. C'est 10 de plus qu'il faudrait, d'urgence, 
dans les faubourgs, et bien davantage extra muros. 

Aussi Mgr Lapalme, au nom de l'ceuvre qu'il diri
geail, formulait-illes vceux suivants : 

1 0 Que les catholiques de Paris considerent comme un 
d-cyoir de justice et de chariie de s'interesser a Ia penetra
tion reIigiense et sociale des l11asses populaires; 

2 0 Qu'ils v8uillent bien reserver, chaque annee, dans leur 
budget d'muvres, une sonscription spceialc it l'ceuyre des 
Chapelles de seconrs; 

3 0 Oue les Dersonnes chretiennes, disposant de quelque 
loisir,'" se fass~nt, dans run des cOluitcs de rcell"vre~ les 
auxiliaires du clerge des centres religieux. 

Pour evangeliser les cinq millions d'habitants que 
compte presque Ie diocese de Paris, - la ville elle
meme, et sa banlicue, dont l'extension grandit dans 
des proportions enormes, -la fondaUol1, aussi proche 
que possihle, d'une nouvelle centaine de centres reli
gieux est indispensable : les catholiqnes, tous les 
catholiques de Paris devraient bien comprendre que, 
pour realiser ceUe tache gigantesque, il faut des rcs
sources materielles abondantes et la collaboration de 
nombreuses bonnes volontt<s. 

Que chacun s'inscTive comme souscripteur -de 
5 a 1 000 francs par an _. a l'ceuvre des ChapcHes de 
secours, et les res sources ne feront plus dMaut. 

Et puis, quel des auxiliaires benevoies viennellt 
prendre place dans l'un ou rautre des comites d'action 
religieuse et sociale qui fonctionnent sous la depen-

dance directe du co mite directeur de l'ceuvre : ouvroir 
et yes Liaire des chapelles de secours, bibliotheques des 
centres religieux, ecoles menageres, consultations de 
nourrissons. 

El1fin il y a, chaque annee, la vente de charite, it 
laqueIle dames et jeunes fiUes peuyent pllJ·ticiper ou 
s'interesser. 

Ponr renseignements complementaires, souscrip
tions et ollrandes, s'adresser au Siege social, 30, rue 
Barbet-de-Jouy, Paris (7 e). 

J. BRICOUT. 
CHAP ITEAU.-· On desigllc sous Ie nom de cha

piteau, du latin caput qui signifie tete, I'ensemble des 
moulures et des ornements qui surmontent la coJonhc. 
Sur l'abaque ou tail/air, sorte de tablette d'epaisseur 
variable qui Ie termine, il re~oit .l'architrave ou la 
retombee des arcs. L'abaque tient meme. dans eel'·· 
taines constructions depourvues d'ornements, lieu 
du chapiteau tout entier. Celui-ci constitue un des 
elements primordianx des ordres d'architectnre et 
permet, plus encore que n'importe quelle partie .de 
l' entablemel1t ou de la colonllc, de Ies distinguer entre 
eux. On connait (voir ARCIDTECTUHE) les chapiteaux 
campanitormes, loli/ormes ou lzalllOriques des Egyp,' 
tiens; les chapiteaux a tetes de taureaux des Perses; 
ceux qui caracterisent les ordres gl'ecs dorique, ionique 
et carin/Men, et leur interpretation par les Homains. 
S'i1s se rapportent a des types hien de finis et temoi .. 
gnent de l'observation de certaines lois architecturales, 
il serait faux, cependant, de les croire depourvus de 
variete : iI surnt pour s'en convaincre de comparer les 
sobres chapiteaux ioniques des Propyh~es a ceux du 
meme ordre qui pretent la grace de leur astragale 
finement brodee au temple de 1'Erechtheion, par 
exemple, sur l' Acropole d' Athenes. 

Les chapiteaux de nos edifices chnJtiens montrerent 
une diversite pIns etendue encore de beaucoup. Les 
formes generales adoptees par I'antiquite s'y retron
vent, et surtout la corbeille corinthienlle: mais de ceUe 
corheille figuree par une pyramide tronquee presque 
unie, aux feuillages largement stylises ou profonde
ment plisses eY aux personnages au allimaux bizarres, 
que de fanLaisie trom'e pJace, pour la seule peri ode 
romane! Ce sont Ies belles feuilles, puis les lions 
ailes, les monstres de Saint-Gcl"ll1ain-des-Pres; ceux 
de Gargilesse; les scenes bibliques et les acallti1es 
Illagnifiques de j'ancienne abbaye de Cluny: les per·· 
sonnages courant dans des rinceaux de Saint-Sernin 
de Toulouse. Sur les chapiteaux de Saint-Nectaire, 
de larges feuilles de nennphar, des ornements, des 
animaux, des scenes de l' Ancien et du l\'ouveau Testa
ment temoignent de Ia richesse d'inspiration de leurs. 
auteurs sinon de leur science du dessin. Les composi
tions y sont origil1ales et nalves : on y trouve d'amu·· 
sants demons aux oreilles de ehal, au corps de sirene; 
des legendes de saints, des scenes de la yie du Christ. 

A l'e.poque goLhique, les ehapiteaux histories dispa·· 
raissent presque completement, mais des motifs vege·. 
taux de toute sorte remplacent les ]lcrsonnages ; 
grandes feuilles !isses ou decoupees, Lres stylisees; 
puis, fines branches de lierre, feuilles du fraisier et de 
l'anemone des bois sont reproduites dans leur forme 
ct leur disposilion naturelles; ainsi dans les delicate~ 
sculptures de la Sainte-Chapelle de Paris ou de la 
cathedmle de Reims. La grande feuille nervee -et 
cotelee, recourbee en crochet sur un ou deux rangs~ 
est tres employee. 

Ala corbeille corinthienne elancee, l'art flamboyant 
suhstitue Ie plus souycnt nn chapiteau aplati _ ou 
les feui!lages forment un des sin courant d'une fan·· 
taisie de plus en plus compliquee, Oll Ie chardon, Ie 
pisscnlit, Ie chou frise, sont particu1H;Tement en hon·· 
nem. Parfois il revient aux chapiteaux histories. on 
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bien iI sup prime entierement tout intermediaire entre 
la colonne et la retombee des arcs. 

La Renaissance, tout en conseryant d'une part ce 
systeme ou celui des chapiteaux tres has, amene 
d'autre part Ie retour aux proportions antiques. Les 
ordres romains sont alars interpretes avec nne fantaisie 
charmante, malheureusement bannie dans la suite par 
un respect peut-etre exagere de lois trop rigides. On a 
cependant de jolis chapiteaux originaux du XVIIe et 
du xvme siecles: mais toute la faveur se porte vers les 
reproductions aussi pures que possible des modeles 
anciens. 

Cad etta DUBAC. 
CHAPPUIS (Marie de Sales).-Marie-TMrese, 

en religion Marie de Sales Chappuis, naquit, Ie 16 juin 
1793, au village de Sohyieres, dans Ie Jura Bernois, 
alors rattache a la France. A douze ans, eUe fut placee 
comme pensionnaire chez les Visit an dines de Fribourg. 
Elle y resta trois ans, rentra dans sa famille; puis, en 
1811, eIle revint au couYent, demandant d'y eire 
admise comme postulante Obligee d'en sortir au bout 
de trois mois, elle se presenta de nouveau et fit pro
fession Ie 9 juin 1816. Envoyee a ::"lIetz, elle dut bientOt 
rentrer a Fribourg pour raison de sante. En 1826, 
eIle devint prieure du couvent de Troyes, alia en 1833 
passer six mois dans Ie second couvenl de Paris. Elue 
prieure de ce dernier en 1838, elle rentra en 1844 it 
Troyes pour n'en plus sortir. Jusqu'a· onze fois, elle 
fut renouveIee dans sa charge de priem'e et, en 1866, 
elle celebra Ie cinquantenaire de sa profession. De 
concert avec Ie P.Brisson, Ie directeur de son ame, elle 
eut part en 1874 a la fondation des oblats de saint 
Fran<;ois de Sales: elle mom'ut Ie 6 octobre 1875. 

Sous Ie !lom de la Voie, eIle propagea une methode 
de spiritualite preconisant Ie saint abandon. A propos 
de I'introduction de la cause pour la beatification 
de la servante de Dien, en 1897, il se peut qu'on 
ait exagere Ie sens de I'approbation donnee a ses 
ecrits. 

L. Brisson, Vie de la uelll!ree ]}fere JfaJ'ie de Sales Chap
puis, Paris, 1891; J. Deshairs, Vie de la venerable IH.arie de 
Sales Chappuis, de fordre de la Visitation, Paris, 1886. 

J. BAUDOT. 
CHARCOT. - Fondateur de l'ecole, anjourd'hui 

demodee, de la Salpetriere, Charcot (1825-1893). a 
surtout etudie Ie dOl11aine qui s'etend entre l'etat nor
mal et la folie: ]'hypnose, l'hysterie, les nevroses. n 
a renouvele et, sur plusieurs points, cree cette partie 
de la science. II a presente des dons remarquables 
d'observation, de clarte, de methode; il a eu surtout, 
et a un degre rare, dans ses livres comme dans sa 
parole vivante, Ie don d'autorite : iI s'imposait, il 
faisait la conviction, sa parole etait accueillie comme 
un oracle ... Bref, continue Ie P. Eymieu dont on se 
plait a reproduire les jugements toujours equitahles, 
La pari des croyanls dans les progres de la science au 
X·IXe sieele, 3e edit., PariS, 1920, t. II, p. 167,168, c'cst 
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un savant devant leqnel nous nous inclinons en regret
tant de ne pouvoir Ie revendiquer. Nous ne Ie pouvons 
pas : sans €!tre positivement renseignc sur tous les 
details de sa mort, qui fnt presque subite, nous ne 
pensons pas qu'i1 ait retracte en ce moment Ie mate
rialisme ardent et mel11e sectaire qu'il avait affiche 
pendant sa vie; et sans doute, en depit des funerailles 
religieuses qu'on lui a faites a la Salpetriere, on doit 
Ie compter parmi les materialistes et les athees. )) 
M. Leon Daudet, qui l'a bien connu, ecrivait de lui, 
Devan! la douleur, lIe serie, Paris, 1915, p. 7 : ({ Sa 
sympathie mystique allait, je ne sais trop pourquoi, 
- ni lui non plus sans doute, - au Bouddha. » Il fut 
un temps ou Ie Bouddha compta quelqnes adorateurs 
parmi nollS, dans Ie monde intellectuel et aussi dans 
Ie monde politique !. .. 

J. BRICOUT. 
1. CHARETTE Athanase, ne it Nantes Ie 3 sep

tembre 1832, <'tait petit-neyen du suivant, et, par sa 
mere, petit-fils du duc de Berry. Ne voulant pas servi1' 
sous Louis-Philippe, il entra en 1846 a l'Academie 
militaire de Turin, refusa de seryir Ie Piemont, et 
devint en 1852 sous-lieutenant dans un regiment 
autrichien. En mai 1860, il se mit a la disposition du 
pape Pie IX, devint, sous Lamoriciere, capitaine aux 
Zouaves pontificaux, fut blesse a Castelfidardo. II 
prit part a la guerre de 1870, fut blesse et fait prison
nier it Lagny, mais il parvint a s'echapper. Le 14 juin 
1874, Ie gouvernement provisoire de Prance Ie !lomma 
general. Elu depute a I' Assemblee nationale, il donna 
sa demission sans avoil' siege. Thiers lui offrit d'entrer 
dans l'armee fran~aise, mais il declara son intention de 
rester a la disposition du pape. Hentre dans la vie 
privee, Charette consacra ses trente dernieres annees 
a la cause de la religion, esperant tonjours dans Ie 
retour de la monarchie en France. Type du vaillant 
chevalier au XIXe siecle, il 1110urut it la Basse-Motte 
(Ille-et-Vilaine), Ie 9 octobre 1911. 

.T. BAUDOT. 
2. CH ARETTE i"rangois, ne Ie 21 avril 1763, sur 

la paroisse de CoufIe (aujourd'hui Loire-Inferieurc), 
appartenait a une famille de Bretagne dont les ance
tres remontaient au XIV" siecle. Eleye chez les ora
tori ens d' Angers, il entra dans la marine ell 1779, fit 
la guerre d'Amerique et y gagna Ie grade de lieutenant 
de yaisseau. Au moment de la Hevolution, il donna sa 
demission. Charette emigra, rentra en Prance, pm'u L 
au 10 aout parmi les defenseurs des Tuileries, echappa 
a grand'peine, puis se retira en Bretagne dans sa terre 
de Fonte-Clause pres Machecoul. C'est la que les 
paysans revoltes en 1793 vinrent Ie chercher pour Ie 
mettre it leur tete. Voir VENDEE (GUERRE DE.) Fina
lement, apres bien des alternatives de succi;s el de 
revers, il etait blesse et fait prisollnier au bois de la 
Chaboterie, conduit a Nantes, traduit devant une 
commission militaire et execute Ie 29 mars 17()6. 

J. BAUDOT. 


