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Iz culk d. Sd;nt-An(Uûl

L'éslise de Bourg,Sint Andéol, d'abord consacrée à Sâint-Étienne er Sain.Jeo, doit son eisrence au
culte du saiDt qùi a!Éir été I'apôtrc de t,éstise de Viviers. Si l,on en croit û ,;r4 (D, æ sous diacre aurair fait
partie de l'éqùip de hissiomâires envoyés par potycarpe, évêque de Smyrne, à ir:;ée, évêque de Lyon. Ses
@npagnôns Bénigne, Andoche et Thy.se aùraient gagné laBoursogDe, À"àeot, tui, serait reste sur la rire gauche
du Rhône, en face de I'actuetle vile, ôù ses prédications aurai";t co""" "" la.g".""cès, ce qùr tui aurait valu
le martyre, sur ordre de Septine-Sévère, ators de pasase dùs la vaitée. Le.o.ps,l"t; a-si. tr",ue, ...utr ccr,o,c
surla rive droite, à Bergoiata, tà où est I'agglomérâtion qui porte
son nom; une chrétiennedu Dom deTullietui aurait donné seùè_

-- 
La Ttuûlaio tuùtun Cargii atqu Aut.tii, récit d,un voyage

elièctué en Espâgne pardeux moines de Saint-cermain-després,
Usuùd et Odildd, dûsf inrention d,en rmener des æliques, rap-
pone que sùr la rcure du retour, l,année 858, ils apprirent qùe
venait de survenir I'invention des rdiqu€s dù saint. Its s€ précipi_
tèrent auprès du rombeaù er s,en firent .emetûe que)qr:es frag_
ments pourleur abbâye, Cetre découve.e est.onfirmée pârl,épi,
taphe de ]'évêque de Viviers, Bernoin (T 874), qui précis€: 1t.
ta.rtlùt rùnùto, Bhui\ eb.op qui nûnit ca,pù b.ot, And.ô, qoa,.
, i ,  f r ) : , ê , r e d d l l p ,  â u  p o u d ô u r o r n ê d  e n r r e l â . s  . s I o . F L , s . o n _
""rvéê dans l  ec l ise ( f iC t ) .

Deux autres nonumenrs !,ajourdt au aûu des Éno;,
gnâges du culie de saint Andéol. D'abord un tombeau antique donr
le tr7z1a, soureDu pâr deux génies ailés, nous apprend qu,il lur celui
d'un enlant de sepr ûs. Tiberius Vateriânùs. Ce sarcophage â été
plus tard resculpté sur rcn autre grdd côté : une insdiption à ta
gloile dù saint occupe I'essentiet de Ia face i ette est accolée dedeux
niches abritant les figures de saint polycarpe et de saint Bénigne
et sumontée d'une bande d'entrelâcs peDdanr qu,un bmdeau infé_
ri€urest divisé enquatre panneau sculptés en méptat d,animaux
aflrontés. Ce tombeau cst cons€né aùjourd,hui dans l,âbsidiol€
sud de l'église (fi8. 2).

Le second boDumenr est une chapele dédiée à Saint
Polyca.pe er située tout pÈs de l'église, dù côté sud_ Ille présent€
la particularité de comlD.ter ùne crypte t;conque.

Sur la base de ces données, uDe abondante bibtiogrâphiè,
.ég1onâle surtort (4), a voutu démônrre. que le sacophage est celùi
qui a ab.ité les reliques du sajnr des orisinesjusqu'à leur inven c 1 - ÉprrarHE DE L.ÉvîauE BERNoTN
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tion: Tùllie aurait eDseveli le coips du Darty.dms ce tombeau d'€nfaDi afin de ne pâ5 attircr I'attenrion et l,aurair
placé dans sa maison ou son jadin. C'est 1à qu'au rv" siècle on aurait bâti ùn Mnium.r\i ne serair aurle qu€
la crypte de Sâint Polycdpe (5)- Les reliques aurâi€nt été transférées, après la découverte de g5g, dans la gïand€
éslise voisine. L'abbé Parâdis, plus critiqu€, pensâit que la crypre ne pouvair en aucun cas àæ aussi anci€nne
et qu'elle était liée dchitectural€ment à la chapell€ même qu'il estioait carclingieme. Certe crpte n'aurait donc
jmâis abrité les reliqùes mais sa construction aurait été due à lâ volonté de consener le souveDir du smctuâire
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R. Lauerois a plus récemmeDt mont.é que l,historicité de ta découven€ des rctiqùes er du cdte d'Andéol
ne prouve en rien I'authenticité du sâiût lui-mêhè. Soumertanr ta rrk, réd;gée au tx. siècle, avant l,invotion
des reliques qui n'y est pâs mentio'ée, à la rude épreuve de la critique, il a fait appaaître tes invraisemblances,
les anachrodsmes, I'abseDce de domées historiques originales et il a monrré que ce texte sur lequet se foDde le
culte du saiDt ne serair ni plus ni moins qu'un dénarquage tardifdes passions du cycte bourguign;n (7). De cette
fâçon, la " découverte " des reliques en 858 (. ftaude, imposture, es*oquerie ou manifestarion de piété ? , est
à restituer dâns Ie contexte religieù et sociologique du temps (O).

De son côté, R- SaintJ€ù â établi que c,est seulement au moment de la découverte des " retioues " oar
Benoirl que le sarcophage les aurait désomais abritées (le remploi de sarcophâgæ anriqùes pour cet usage esr
fréquement attesté à l'époque carolingidne). Le tombeau âurait séjourné jusqu'au débu; du )<rr siècre à saint-
Polvcarpe qui est une construction mmane et nôn pas caroringienne. c'est liévêqu€ Léodesai.e, prérat pâ^iculiè-
rement actif' qùi âurait fâir traDsférer les reliqu€s dans t'église qu'il s'employait à faire rebâtir. c,est tui aussi
qui, à.ette occasion, âurait fait redécorer le sâi:ophage qui apparaît ainsi comme t,un des premiers monun€Dts
.omans sculptés du Sinon RhodoieD (9).

S'il De resre pas de constru*ion dù t€mps de Bernoin, eD revanche des témoignages scùtprés carotiDgiens
laissent entrevoir que ce premier moment de promotion du culte andéolie" s'ot "..".'ipus,; à'"". ""t."p,i."
consfuctive : ùne plaque omée d'enûelacs €st remployé€ à la ûibune de t'éBlise, ùne aurre à ta fâçade de la châ-
pelle saint'Polvcarpe (r0). Faut-il faire renonter à la même époque les deux reliefs en méplar, tai és en rése^,e,
reûployés (tous deu o position inversée) àl'extélieurde i,édifice ? L,uD, snùé su. uD murde la chapele âjoutée
au nord de t'absidiole septentionâle, rcprésente un nonsrre ou un lion (fig. 3) ; l,auke, sur u conheforr de l,abside,
montre un personnage debour, tendr uD bâton de b€rger, vêru sans doute d,une peau de bête; t'étoile placée
dâns un angle supérieùr du rcliefsùggère qu,il s,asirait d,une parrie d'une annonciation au* teryers. Mâts-é une
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tacture ftuste, ce q?e de relief fair plutôt penser à la séde des plaques sculptées romanes bien rcprésèntée dâns
la région, à la coupole du clocher de Viviers, au ûansept de la cathédrate de Saint-Paul-Trois-Châteaux et à la
tour de SaiDl'Reslitut-

L'tsùe : rcrè,.s h;ttoùu'

ED lr08 l'évêqu€ Léodegaire fit doD de l'église de SaiDr Andéot à I'ordrc de Saint-Rùf qui devait tenir
dans le p.ieùré six chanoines et un clerc novice (11). Mais peu de r€mps après, soir en raison de mâlad&sses com-
mises par tes nouveaux naîtres du lieu, soit à la suite d'une cabale moniée pâr le cle.sé sécùtier spotié, une révolte
locâle chassa du Bourg les chanoines er rétablit I'ancien clergé. Il s'ensùivit ûn siècle de dissensions, poncrué de
bulles pontificales enjoigDt l'évêque de faire respect€r sa donation. Ce n,est qu'en 1206 qu'Imocenr III pa int
à imposer le rctour défDirif des chanoines de Saint-Ruf(12).

C'est dans ce contexte historique que l'église fut réédifiée. Ete tut consacréete 28 février 1119 pa le pape
Calixte II, comme nous l'apprend ure charte de 1286 (13), ce qui n'imptique pas, on 1e sait, que tes rravaux aient
été achevés à cene dare-

C'est sans doure âu toumant des xll" er XrrF siècles que fut édifié, au nord de féglise, le ctoitre des cha-
noioes dont une galerie, voûtée padie d'u belc€au su. ddubteâu et pânie d€ croisées d'ogives, est parrietlemeni
consenée et sert de vesribule au presbltère

Aucun événemeDt mdquantjusqu'aux guerres de Religion qui provoquèrent le sc de t'égtise €t le pillage
de son ùésor pa le bùon des Adrets en 1568. Pd la sùire l,eDtrerien de t'égtise subit Ie coDûecoùp du déclin
Sénérâl de I'ordre de Saint-Rufjusqu'à sa sécutaisation en 1772.

L'église était dans un piteu état au Domenr de son classement en 1854. UD rapporr de c€tre Dême ânnée,
un auûe dû àl'dchitecte MaugliD en 1867, fonr érat de ia dispffitioD des supports des doubleaux, lesquels restant
comme suspendus, de 1â menace d'effondremenr du pilier rord de la croisée, du percement d'un autre pilier à
trave.s lequel or a pratiqué ûnpassage meDânt à la chaire, de norbreuses téurdes, de l,érat déptorable du câr€-
lase, de la présence de maisons appuyées au mur sud, âvec d€s cheminées ûcasrÉes das la façade de l,éslise.
Les dessins de MauguiD corfineDt cet étâr (14) : la !.re du chevet monrre tes haisons adossées au absides, une
cheminée greffée sur l'âbside principâle, les lésènes en græde parti€ disparues (fis.4).

D'importants travaux ont été effectués eD 1868 par Bousquet mais sms te contrôle Di l,âutorisarion des
Monuments Historiques. L'appréciation donnée par Revoil ceue même année est sévère. Certes, 1'archirectejuge
qùe lâ repris€ du demier piiier nord " a bien été faire , et remdque < qu'aucun accident nouveau ne s-€st manF
festé dâns le dochr après cette périlleuse entreprise ' Le paveÀent a été refair de neut, " les toitures en dales
ont été remâniées et rejointes ", opération juCée ,, satisfâisant€ ". Mais pourle reste,les rravau enEepds ont défi-
glré le monùmeût, notument la léfecrioD de l'intérieur de l'abside où I'on n,a pas tenu compte " detadimension
des baies anciennes " d des colonnes et chapiteau qui restaieDt en ptâce, où l,on " a cru devoir faiæ de ta scutp,
ture de fanrâisie, @mposerune frise et uneconiche omée ". Des irrégùlalités de ptù " dûs les pilien de I'abside
ont é.é notablemelt rectifiées et onr fait dispâraîtr€ ainsi t'état priEitif de cette partie de la construction ,. De
plus, âlors que sedes quelqu€s impost€s des pilien de lâ ret" érai€Dt ornées de feuiles ou d'aninau, tous ceux
qui n'avâient pas d'ommentation ont été sculprés ". Au sud on a p€rcé " une pone latérate qui n'est pæ dùs
ie style de l'édifice ". Poù couronûer ]e rout, une tribune d'orgue pas rrès heureuse a éré plâquée au revers de
la facade. Revoil peDsait qu€ l'idéal serait de déûolir cette tibune et de refaire la conhe-abside disparue. Mâis
comme ce progrme rencoDtrerait à coup sûr l'hostilité du cleqé, mieu vâlait se consacre. au Estâurarions
urgentes : le cloche., les toitures, les corniches (très dégrâdéet, les arcatures er pitatres des absids. Le projet
de Revoil fut adopté €n 1872 mais les t.avaux fur€nt retadés en raison des tergiversations de la commune er plus
limités que préws, Ils furent finalement Éâlisés €n 1875 : rérâblissemenr d'ue partie de ta corniche à arcatures
ainsi que de la ûête découpée qui cou.omait tâ nef (fig. 5), lesrauratioD de l,absidiote sud, rehplacement de la
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couvtuture par des dâlles.- La foudre avâDt atteint re docher en 1881 puis encore en 1897, h nèche fut |objet
de travaux en 1901 1902.

L'église échappa par miracie âu bombardement du 19 août 1944 puisque deux.haperets de bomb€s tom-
bèrent au nord et aù sud; elle sortit de certe éprelve ébrânlée, lézârdée. Les travâux d€ consolidatioD eurenr rieu
de 1948 à 1950- De nouveaux 'avaux ponânr sur |intËn€ur de ra nef et du rransepr onr eté €nùeprls depuis r977
par J.-p. Jouve puis par F. Flavigny.

L'éslise compone une nefà trois vaisseaux longue de quârre *avées, un trânsept saillanr er un ch€vet com-
posé de trois absides semi-ci.culâires précédées chacune d'un€ trâvée drcite (fis. 6). beux châpelles carées teu.
ont été adjointcs, plus tard, aux *ûémités des bras. It reste à I'orest l'anorce diune rcnÛe-absrde. .emDlacée
â'r xvl* siècle par un grand portail, ùn peu tourd, destiné à facitirer l'âccès aux paroissiens du côré de la lille
La.po.te prihitive, ùn grand dc en ptein cjntre, large de 2,10 m, sds aucun élément o.nementâI, apparaît au
sud de la troisième tavée, au,dessus de la porte refaite au xlx" siècle.

Deux chapelles lâté.ales ont été rardiv€ment ajoutées au sud, en regard des deuxième et quat.ième 'âvées.
L'essentiel de l'église, à t'exclusion des adjonctions ultérieures, €st parementé de môeltons; ceur-ci sont

en sénérat bien calibrés, Dormment au chever et âu transept (fis. 7) nais i1 s'y nêle pdfois des pie.es de plus
grandes dimensions (mùr du bas-côté nord) j âu pa.ement intérieû de la troisième tràvée au colratéral sud. ôn
note la présence d'assises en pienes de tailte aux arêtes noD vives.
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rlc. 5. - ?r-aN Da L ic[rs!, D ApRÈs uN REt-lvÉ DE NoDED RE!r, p R L AUTEUR
(d6in M. Lecle.c)

1 : [n xr débùr xn. siècle. 2 : xn. siède. 3 : sotùiquc I. 4: gothiqu. n (xw,xvr sièdc).
5 : môderne el indér€.mDa.
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FIG. 7, _ BRAS SI'D DU TRÀNSEPT,
DETATL DE r-^ MAçoNNÈRrE ET IENÊTRI rrllÉRlnuRE

FIG. 3. _ lRÂS SUD DU TPéNS'PT,
DÉTArL DÊ r-À ÉsÈNE Fsr

Les muB sont, dùs leur totalité, ùimés de jeux d'ârcatures lombardes, en grude partie refaires au
xlx' siècie Les lésènes du ch€ver sont en pierres de taille (du moins les rares Da.ties non resraurées aue I'on Deut
encore obsewer). Les aùrrs sonL en âppdeil mixre mêldr noeltons "r pier;es de taitt. au a*res .on "t"es er
a$€mblées à grcs joints. Les macomeries des lésènes préseDtent en outre la particddiré de com@rte! des moet-
lons inrercalaiFs, parfois des briques, disposés de chanr. des nés à compt;rer les assises. Ces caætères se re-
marquent pâniculièrûert aux tdges lésènes du trmsept (fis. 8).

L€s arcs sont regrcupés de façoD fort variable entre 1es tésènes ({ig. 4 et 5). pd deux, .roa o
I'absid€, par deux et pd trois su.les absidiol€s. Les rampânts du chcur et des ûavées drcites précéddt les abs;
dioles sont couroûés d'une dcature conrinue qùi se poursuivait de la mêÀe façon sur tes Àurs goutterors (te
décor des tmvées latérales est ârriourd'hui câché). Arcâturc continu€ éBatement, entre de ldges lésèns d'angtes
aux pignons du t.dsept; les ars des murs latéraux sont, eux, répartis en deur sériespar ue tésèDe inrermédiaire.
L€s bandes lombddes des mun du haut vaisseau et des bas-côtés de la nef sont rrrhmées pe de tæg€s lésènes
âux limites d€s trâvées (léênes en panie cachées par les retombées d,arcs,boutânts tardifs); mais l,d@ture (refaite
au xlx. siède) ne s'appuie pâs sur l€s lésènes et se trouve indifférente à leur rlrhne_ Cette distoEion est,eltc due
aux restaurations ? Pourtdt les dcs er les lésènes de la facad€ ouest. eur aussi restauÉs. sont ert concordece.
Sur c€tte façade, l'âeatæ srit la pede des rdpants sans lésène intemédàile. À I'ouest er au nord, o, peut
obsener Ia retombée des lésènes sul un bahut.

Les restauEtem ont chargé intempestivement les modillons qui reçoivent tes æcs de motifs omementaux,
têtes d'animâux notalrmût. là où l'on voir encore des arcs non restaurés (pd exemple à l,amorce de ta contre-
âbside, @chée par des cages d'escalier trrtérieures), l€s modilons snr simplement chdfreinés ou, plus ræm€Dt,
omés de oueloues chercns.
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Les trois vâisseâd de la nef, le chæur et l€ trdsept sont uniformément voûtés de be.ceaux en plein cint.e
sur arcs doubleaux; une coùpole sur ûompes coiff€ ]a qoisée d€ Ûùsept.

Pd soD plan, son appareil et son onementation externe, le chever se situe dâns la ûaditior du preûiet
ârt .omd méridionâl-

Une fenêtre en plein cinhè s'ouvre dans l'axe et au bas de chaque absid€. De gades feDêtres de ftacé
brisé défi9lreût pd leurs proportions la partie hâute des hois sdcruâires, une dæs l'ae des absidioles, trois
dâns l'âbside (fi9.4). Ill s'agit probâblement d'un asrandissement des baies primitives. UD oculus s'ouvre au'
dessus de chacun d€s trcis sânctua;€s.

L'abside est épaulée par deux gros contrelorts ajoutés ultérieureûent; leur mâçonneae mixte comportant
des moellons ré$ iers et bien assisés ainsi que des chaînages d'angles m pieEes de tâille, avec parfois des râilles
eD chevrons, rappelle cele des.onsttuctions du deuxième quart du xII. siècle dms le Tlicastin voisin. C'est dds
un de ces châînages d'ægles qu'est remployé I'un des r€liefs sculptés dont il a éré question plus haut.

L'intérieu. de l'abside conbast€ par son ornemenrarion très riche avec la sobriété du reste du honument
mais on sâit qu'il s'agit là d'une reconstitution rotale du xtx. siècle. À m;hauteur, une dcatùre, aù niveâù de
lâ baie inférieure, reposè sur de luxueùses colonnes aux décors variés. Une comiche .ichemenr sculptée sépare

FIC, 9. _ COUPE DN L'AISIDE AVÀNT RESTÀURATION

(r.levé de Mâùslin, Bibl. du Pârrinoine).

IIC. II. _ CHAPITEAU PROVEN^NT DÊ L'ÀISTDI
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ce niveau du Ègistrc supérieur corr€spoDdet au ûois fenêÛ€s remaniées. Une aùtre comiche soulignc la mis-
sance du cul{e-four, Tout cela €st bien luxueu et ne .orcspond que ftès panielehent à l'état antérieû à la
restauration que nous coùaissons grâce au relevé effectué pa. Mauguin eD 1846 (frg. 9) et à quatr€ chapiteaux
originaux (fi8. 10-1r) que p€rlonne n'a jusqu'alors sig!âlés et qùi sont conse.r'és dans une sacistie (15). Une
colome torse est par ailleurs déposée das fabsidiole sud. On peut ainsi restituer autour de I'abside uc aéde
d'arcs en plein cintle rcpotut su d6 colomes; c'est là le seul point cotlDu entie l'érat plimitif et ce que lous
voyoDs djoud'hui. Les chapiteau avaient une allure bien différcnte : de tlTe corinthtuâût, ils se rattâch€nt à
une famille bieD Eplésentée dâns le Sillon rhodDi€n (chapelle SaiDt-Michel à la tour de Viviers, Saint-Pierre
de Montmajour). L$ corbeilles ont Ûapues, les feuilles disposées sur un rang ou, en quinconæ, sur d(u rdgs ;
dans un cas, de louides volutes d'ângles sont interrcnpues pd de grosses rosettes médides (fig. 10); dâns ùn
autre, les volutes plus gr€les s€ rejoigneDt eD pNùt sous un dé médian (fig. 11). Si la colonne conservée esr toE€,
ce es qui figurent sù le lelevé de Mauguin sont lisses.

Il n'distait aucune comiche au-dessus de l'acatu_re, pas plus qu'à la nâissance du cul-du-four (de la mêrne
façon aucsn cordor ne mdque te dépârt des vottes dan, le reste de l'édifice), tout come au porche €t à I'abside
de la tour de Viviers, sans doute @ntmpoBirs du chevet de Bourg-3aint-Andéol.

La travée du chcù s'ouvE sur les chapelles latérales par une haute arcade à doûblc rcdeau. Ce typc de
communication entr€ les travées dmites des chevets Eiabsidiaux se rerrcuve dans un cenain nombr€ d'éslises,
particdièrmût dæs le milieu bénaictir (citons dDs le sud-est, Ruoms, Sàint-AndÉ-de- Rosds); Dais il s'agit
en général de pæsâgs bæ et étmits alors que l'arc est ici ampl€, aussi tarç que les grodes dcade d€ la nef
mais beaucoup plus haut. La hauteù surprenete de ces passag€s ainsi que la superposition des bai€s des absides
doivent-eles susgérer qu€ l'on auait peué hitialement à consÙuire un chevet au-dedsus d'ùre Ûypte, à I'imag€
du modèle ploposé pd Cruas ? L'idê est !éduisante; cela aurait nécessité d'éleve. t!ès haut au-dcsus du niv€au
de la nef le sol du smctuaiE ca la $ypte ne pouvait guère être enterÉe; l'agleæt est-il suÉsut pou fairc
écarter l'hFothèse ? Rio dæ les hautes dedes du chceu. ne hontre qu'eles ont été conçues poùi etre subdivi-
sées mais te rcstaurations ont été t€ es que là encore rien de défuitif ne peut êtE dit.

Le chceur e6t voûté d'un berceau situé à la hauteu. de celui de la nef; à sa naissace sDt tmdus des ùcs
Iormer€ts en pleir cirtE. IÆ b€rceâu des chapelles latérales est, quant à lui, nettement plus élevé que lë vottes

Les travées droites des absidiol$ s'ouvrent actuellement à mi-hauteur par uD grând arc su. la chapelle
à chevet plat et voûtée d'arêtes ajoutée dtâieurment contre les er1rémités des crcisi ons- La chapele sud (fig. 5),

+l
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bâtie en un moyen appæil soiSré, p€ut remont€r à ]a seconde ûoitié dù )<Ir siède. Ce e du nord, avec ses murs
de moetlons gmssiers, Dal assisés, paraît plus tadive, voire modeme. Ces adjoûctions conÛibuent quasiment à
compléter ù chevet de type bénédictin à chapelles échelonnées.

Dans le chæur de I'absidiole sud, au-dessus d€ I'arcade donnot sur la chapele caûée, une petite bâie en
plein cirÛe est ouv€rte dms I'un des écoinçons; elle est destinée à aérer une pièce aréûagée pardessus 1â châ-
pe[e. Cette pièc€ aulait sefri à abriter le ûésor si I'on en croit ce qu'en a dit autrefois un érudit local, M' Messié,
aloN que le rez-de-chaussée aurait été eéDagé en 1511 en bibliothèque publique (16).

Les bras soût sÈucturés en deux travé€s voûtées d'un beræau pelpendicùlaire à celui de Ia nef; utl
doubleau déIimite les travées. Àu trâvées enrêmes, ùn arc fomeret est tendu à la naissance de la voûte.

Le mù pignon sud est mâintenDt percé de deu
baies à double ébræenmt superposées qui ont dû être
fortrent restauées ; les dessirs de Maugnin et de Revoil
font appdaîtrc les tEes d'me autre fenêtre, décalée vers

Bien qùe les berceau des brâs du trDsept soient
plus bas que ælui de ia nef, la croisée semble régulière
grâce à des subtertuges. On a évité des distorsions en pla-

çânt la voûte du transept à la hauteur des tormerets de
la Def. Àu-d€ssus des dcs ouvrDt sùr les bras on a d€s
siné d'autre pan un uc à double rculeau à hauteur d€s
ârcs domùt suI I'abside et sur la nef.

Lâ coupole qui courome le toDt rompt av€c la
sobriété qui Ègle dùs les nefs (fig. 12). C'est uD€ cou-
pole à huit pus su trcmpes coniques pâdaitem€nt appa-
reillées. Bâtie au-dæus du niveâu des voût€s de la nef
et du chcù, elle culnine à près de 24 m. Le fond des
trcmpes est décoré d'une palmette €n éventail. Entre les

FrG. l+. - cuÀPTTE U
PROVENÀNI PROBABLEMENT DU CI-OCHER
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trcmpes, la surface est rempli€ pd trois dcs eD plein cintæ reposânt sur quatre coloDDcttes à chapiteau. Ce pani
o.iginal a été copié dans uDe petitc église rurale proche d€ Bou.g-Saint-Andéol, Saint-Pierr€ de l-âmas.

Avmt la construction du do.ner, là coupole était extéri€urement mùquée pd un Diveu ocrosonal er moel-
lons, bâti sur un soubassement câI!é. Ce masifoctogonal est orné d'arcatur€s lombârdes SrouÉes pù deux enÛe
des lésènes en piere de taille. I-a face sud est p€lcée de deux baies cintées qui s'ounent en pénétration dms
la coupole (fig. 5). Un toit pymidâl devait couvlir le mâssif.

Le docher en pierrc de taille esr venu dans un s€cond temps. Il est haur de deux étages. Le prcmier est
percé d'une grânde fenêhe en plein cintre sur chaque fâce. 11 €st séparé du suivut pâr ùn bùdeâu à décor vésétal
et une frise de dents d'engmge. Le deuxiène étage, plus ouvrâSé, monûe deux baies en plein cinte sur chaque
fâce, eûcad!ées d'ùc richement omés d'dtrelacs et rcposant sur d€s colomenes munies de chapiteaux. Dans
le prolonçmmt des lésènes du riveu iDférieur, des pilastres soulignent les mgles des deux étagËs : (ru du æcond
sont cannelés (fig. 13). Une haute trèche de tuf coifie le tout (fig. 5). est probable que les cÀapireau aieDt été
en pâftie au moins rcmplacés âu sièc-le demier, bieD que les ârchives des MonueDts historiques soidt buerres
sur c€ point. En eflet, sont déposés dùs une sacristie trois petits chapiteaux d'aagle de style plus évotué que celui
des chapiteaux aydt appartenu à l'abside; il s'agit de chapiteaux munis de l'âstragale et aussi, dans le même
bloc, du tailloi.; deu fæs or c-haon ont omées de lleurons a de palmettes, celles des railloirs le sont de che-
vroN. La technique est celle de la taille en biseaù ; les hotifs sont parfois fortement détachés de la co$eile (fig. l4).

Les tlois vaisseaux de la r€l snt sépaÉs pâr des arcâdes en pl€iD cinÛe surhaussé et à double routeau
rctombmt sur des pilien crucifomes à dosserets (fig. 15). L€s doubleâux des voûtes sort à oùlau simpte. Un
arc lormeret est tendu da$ chaque travée du vaisseau principal à la naissance du berceau, tour comme dus le
chceur et l€ t.msept- Ses retomMes constituent les dossercts du pilastre qui recoit le doubtcau ; I'absence de forme-
ret dans les bas-côtés occaionne une dissymétrie des piliers. Les impostes sont maintenart décoÉes; Revoil nous
âpprend qu'avdt les travaux du xtx. siècle quelques-unes seulement I'étai€nt; mais I'iDponùce des r€staura-
tions est telle qu'il €st impossitle de distinguer les éventuels décors d'origine.

Contre les murs des bas-côtés ont aussi été plaqués des ârcs de décharge en plein cintre. Mais à I'irverse
du pani adopté à la @thédrale de Vivien (ou dans bien d'auÙes églises méridionales comme la cathédrale de

FIG, 15- _ ÀRCÂDES DI I-A
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Sâilt-Paùl-Trôis-Châteaux), ce sont deux arca et non un seul qui æim@t le mur d'une travée, procédé que I'on
retrouve.a plus tard à l'église de La Gdde-Adhémar.

Font exception les mùn de la tavée occidentale dont i] sera question plùs loin et celui de la troisième travée
sud (l'arcature double qu'on y voyait encore ces dernières âmées était ue restauration du xlxc siècle; l'état pri-
mitir a âé restitué en 1995).

Le vaisseau centrâl de lâ n€f reçoit un éclairâge direct pd des baies en plein ciftre légèreûert ébmsées
vers I'intérieur. La présence d'arcs jumeaux coDtre l€s murs d€s bas-côÎés au.ait dû ent.aîne. le pe.cemeDt de
deu fenêtes pd tâvée; il n'eo est rien au nord où une seule baie, sous t'un des deux dcs, celui de l'est, éclaire
chaque t.avée, solution pas très heureuse, sans doute justifiée par la voloûté de ne pas Ùop ouvrir un mur face
aù misÛâI. Les tÉces de deu baies mis€s en évidence au sud de la deuième travée suggèrent qu'au midi une
baie étail ouvert€ lous chaèun des arcs avant le Dercement des chaDeiles.

L.r Pan;.s ûàdrntal.r

Une contre abside existait à l'ouest âvant les t!ûslormations du x\,'IIl. siècle. Or en voit encore l'dorc€
dans deux tourdles d'escalier bâti€s taldiverent dans lùgle lomé pa.l'abside et les extrémités des bascôtés :
deux ecs de I'arcature lombade soDt conservés de chaque côté. Iæ dessin de ce qui reste du cul-de-foù apparaîr
nettement sur le relevé de Mauguin. À cette conte-abside était lié un dispositif occupdt lâ ûavée occidentale

Cetre ùâvée di{Ière des autres à plusieurs titres. Elle est plus étrcite. De ce fair, le bâs-côté comporte un
sed dc de décharge au lieu d'un arc double. Les grandes âJcades sont plus basses que les autres et à simple rou-
leau. Aù-dessus de l'arcade sud, les rcstaurations réceDtes ont mis en évidence 'rne porte coiffée d'un lirteau sous
uD arc û plein cintre enfemut un tympan appâreitlé en moelions. SyméÛiquement, uûe pone en piein cint.e
a été désagée au'dessùs de l'ârcade sud.

Ces cdactéristiqu€s iDduisent la présence d'une tribune occupant 1a travée ouest su.la largeur des trois
va;sseaux er prolongée dss Ia conrr.-âbside.

Des Îrâvau eDtrepris en 1995 sous la dilection de l'ârchitecte eû chef F. Flavisny en liaison avec la restau'
râtion de I'olgue oDt entiaîné la découv€rt€ et le dégagem€nt de deu niches semi-circulaiæs qui se développaie4t
sùtoute lâ hauteu. de 1a tribuDe de la contre-âbside. Des mesures opérées parF. Flavigny, nous pouvons déduire
l'existence de sept liche. Cette découverte permet d'intég!€r l'église de Bourg à un€ fmilte d'égtises du Bas'
Vivarais componant ce dispositif: Sâint-Jeân de Meysse Gept dchet, Saiût-Sulpice de Trigno à Saint,Marc€l
d'A.dèche et Saint-Piere de Ruons (ciDq nich€E, te " bâptistè.e " de Mélas (niches altemant avec les absidioles).
Ces absides à niches trouveDt probâblement l€ur origine en Catalo$e où ce plan a connu une faveur cenaine
au xl. siède (églises de Cadona, FroDtanya, Sescorts...).

UDe telle orguisation trouve bien sûr sa source dans I'achitecture caolingienne. EIe peut surpreDdr€
dds cette Égioû rnais elle n'est pas une résurgen.e isolée puisque l'église voisine de La cdde-ÀdÀéûa. adoptem
aussi Ia contre-abside et que la chapelle Saint"Michel du clocher de Viviers est occidentée, peut-être reliée à la
cathédrâle d'âlors, rappelant ainsi, même de façon lointaine l'orgdisatioû que l'on connaît pour Saint-Riquier
et Saint-M;chel-d€-Cuxa (17). L'innuence de la Bourgogne, pâniculièremeat de Toumus, sur la résion, pourrait
expliquer l'âdoptioD de partis caolingiens. Sigaalons un âutre demple de double orieDrarioû dans l€ sud-est:
Sâint-Laurent de Grenoble où, dds l'état du ).I. siècle, existaient deux absides opposées ainsi qu'aù moins une
absidiole à I'oue$ f18).

La tribune était éclairée en son milieu par un grand oculus ovâl€ (aujourd'hui réduit à un oculus circulaire
plus petit), Dâlôgue à celui que l'on voit à la façade de lâ chapele voisine de Sâint-Polycdpe. Mais l'ouvertùre
primitive devait êtte plus limitée car lâ baie actuelle, mâl irséÉe dans la raçonnerie, est visibleEent uDe réfec-
tion. L'oculus d'o Sine était sds doute accosté de deux autres plus petits: il subsiste au nord les t.ac€s d'un
ocdùs circulâirc bordé de moellons parfaitement Éguliers; un éventuel syméûique au sud ne peut être obsené
car à cet erdroit une porte a été ouverte au xvl. siècle pour établir une comunication entre la tribune et ùn
pâssage qùi devait, pd-dessus I'abside, conduire âu tourelles d'escalier.
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Les bas-côtés de lâ ùibune étaient édairés par une baie en pleir cinûe sur châcun des goutrerots €t un
oculus circdâire sui le nu. ouest du bàs-côté sud. Les deu glmdes bâies pe.cées sur le mu. ouest sont posté-
ri€ures à la disparition de la tribue.

Chtunôlaei. der pani6 tutus

Lâ construction indiqùe des parti pris et des mârières de faire archaiques bien dds tâ tradition du plei!
xF siècle : I'usage prédominæt des moellons, le doubl€ clavâge de la baie inlérieure de l'abside, I'emptoi de ctâ-
v€aux plus minces aux sonmiers qu'à la clef pour la baie inlérieure du bras sud du trùspt, celui dejoinrs ruba
nés mis en évidence pd la restaration à 1â quatrième arcade sud, l'âbsenc€ de décor scdpÉ dds les nefs, le
faible ébrasmot interne, sans ébrament exté.ieur, des bâies des gouttelots,les chapireau p.imitifs del,abside.
Certains cùâctères se retrcuvent semblablement à la tour-porre, devenue (Impmile, du quaftier câlonial de Vivien :
les voûtes dont la naissûce n'est pæ marquée par un cordon mais sous laquelle sont tendus des acs de déchæç,
t'apparition d'une technique de maçonn€rie mixte jùxtaposart moellons et pieres de tâille, pârticulièrement au
lésènes, avec usase de pieÛes étrcites ou de briques intercalaires sur chant destinées à coûpléte. Ies assises, à
un homent où I'oD ne taillait pæ encore les pierres direcrement en fonctior de leu. €mplacement dds te pde-
m€nt; I'opposition enÛe des lésènes en pierres de taille et des mu.s €n moellons se reÙouve de façon dalogle
au premier étage du cmpmile de Viviers.

Les feDêtres des bâs-côtés de Bourg-Saint-Andéol rappellent I'esprit de celles de la chapele de Viviers. Le
non €€nt.age des baies du mur nord pâr rapport aux lésènes, nécessité pa.la volonté de n'ourir qu,une fenêhe
dùs l'uû des deu dcs de chaque ûavée, ce qui provoque ùne disposition esthétiquement pâs tÈs heureuse, ainsi
que 1e désdement de la baie inférieu.€ de l'abside, et aussi sans doute celui de toutes les âutr€s baies du chevet,
avùt leur t.dsformation, pd rapport âu r)'thme des lésèn€s, évoquent encore la non co.respondûce emre les
partis intemes et externes à la chapelle Saint-Michel de la tour de Viviers, témoig!âge d'une cenaine maladresse
des mâîtres d'cure. Bien des .approchements qui conduisent à situer dâns te même remps ces deu chdriers.
Nous avons ffu devoir placer le début des travaux à Viviers dans l€s demières décenDies du )<I. siècte et l,ârrêt
du chantier à la chapelle dù premier étage avanr la venue d1r pape er 1119 (1120 Doùveâu styte). Cetre amé€
là, Callixte II consacra à la fois la câtÏédrale de Viviers etl'éSlise de Bourg-Saint-ADdéol; delâ premièft n'éraient
sâns doute réalisés que le chevet et le tEmept où l'on ûouve aussi par endroits l'usâge des pienes int€rcala;es
sur chùt mais où I'appâreil est partout de pieEes dè tâille. Est-c€ à dir€ que féSlise de Boùrg-SainÈAndéot est
sensibl€nent plus âncienne qùe le chever de la carhédrale ? Ajoutons que la présence dans la coupole de Viviers
de reliefs dont certains poDnaient êt.e antérieus à lâ conséÛation de 1119 est à mette en relation âvec l'existence
de deux auûes reliefs à l'éSlise de Boù.s-Saint-Andéol,_ ce qûi permet encore d€ situe. ces deu édifices dans le
même m;lieu culturel et chronologique; les reliels dè Bourg pourraient provenir d'une série plùs ldge destinée
à une pârtie de l'édifice non réalisée ou dérruite consécutivement à ùûe Ûansformation du prcjer primitif : u por,
tail ? une façade æcidentâle iemplacé€ par la conûe-abside ?

D'autres @ractères pdaisseDt piêcher à l'inverse pou. uDe date pas trop haute: la qùaliré de lâ coupol€,
les piliels à ressauts mùltiples qùi existent au transept de SainÈTrophime d'A.les dès la fiD du xI. siède mâis
dont l'usage ne se généralis€ dds le Silon rhodânieD que dds le second qudt du xrF siècle. Notons cependdt
que la dissymét.ie des pilies à Bourg-Saint-Andéol ne se retrouve qu'au piliers les plus anciem de la cathédrale

Doit-on alors distinguer deur momeDts dans la conduite d€s Eâvaux à l:église de Bourg-Saint-Ardéol ?
Doit'on même imgircr qn premier édfice châryenté, ou préw pour être charpenté, et une Éalisation

plus tddive des voûtes €t de la coupole, impliqudt un remaniemenr des piliers pour prévoir la retombée des dou-
bleâu ? Un dgument eD ce sns sdait la ûinceur des murs et l'absence de coDtreforts: l'insù{Iisùce du conÉe-
butement s'est d'âilleurs manifestée puisqu'il â fâllu, à une dat€ iDdéteminée, dtérieæ à la @nstruction des
chapeltes gothiqùes sud, lancer par-dessus les bas-côtés tois grânds arcs-boutants au nord et au sud (fig. 5), acs
qui ont été refaits au xa'II. siècle. Certes, les dcs latéraux sont padairement tiés à la première consm
I'indique clairement la positioû paniculière des baies originelles des bas-côrés, mais ce type d'arc peut parfaite-
ment cohabiter avec une sttucture chtupentée comme on le voit à 1â première nef romde de la cârhédrale d'Aix-



VES ESqUIEU

en-Provence (19). La DoD correspondânce entre les lésènes et les dcatures des gouttercts sussèrc par ailleurs une
reprise de trâvaux Gi l'on admet que la restauration du xlx" siècle a resp€cré le pdti primitio. Pou.tânt l'exa-
men des pârties noD restau*es des supports montre 1eu! liaisor âvec 1es voûtes et laisse entendre qùe l'eDsemble
de l'édifice est homogène. Si l'on â un instant, au débrt des travau des nefs, pensé àun€ couv€.ture charyentée,
ce qui apliquerait la miDceur des murs et f insuffisance des contrebutements, on a très vite rnonté les piliers en
fonction d'un voûtement.

En défhitive, rien ne semble s'opposer à un€ construction continue pounuivie durdt les derDières décen-
nies du >{I. siècle et les premièr€s du siècle suivant.

C'est après le milieu du xll. siècle qu'il faut placer l'adjonction du cloche. à la croisée et 1'érection de la
chapelle sùd du ûdsept aiDsi que, saûs doute, des deux tou.ell€s d'escalier de pdt et d'autrc de 1â contre-âbside.

I-es deu chapeles vàûté€s sur croisées d'ogives oDt été ajoutées au sud I'une au xv. siècle, l'aut.e au xvl";
c'est avant leur constnction que de grânds ùcs-boutants ort été lâDcés pd-dessus les bas-côtés. Un petit cmpa'
nile â aussi été bâti au xv. siècle, àl'extémité oùest du faîte de la toiture de la nef, ce qui a suppriDé la disposi-
lion primitive des arcatures lombardes les plus hautes de lâ fâçâde.

Ces adjonctions ont pæ mal modifié I'aspect extérieur du monlment et I'agencement primitif des volum€s
n'est plus guèle perceptible. En revânche I'intérieur, ure fois les restaurations âchevé€s, â conseNé I'esprit de
ce monumeDt où le jeu des volumes et des lignes prine la recherche de I'omementation pure. Si l'on se place
à la croisée de iresept, on peut juger de la qualité de Ia recherche daas le domaine du re u architectural I en
regeddt vers I'Occident, oD not€ une gradâtion progressive de la haDteur des ecs qui est du plus bet etret (fig. 15) ;
pânat des arcades occidentâ]es dè la nef(autrefois tribune) qui sont les plus bâsses, on passe aux auûes arcâd€s
qui donnent I'effet d'ùne progression er raison de la pe6pective; vieDt eDsuite l'âJc donnant de la travée inté-
rieure du Ùdsept sur le bascôté puis, plùs hâut encore, le formeret de la travée extérieùre dù transept, enfin
le doubleau conÛe le mur pignon du croisillon.

Prcfondément défrgurée au xvlr" siècle par la suppression de la conEe-abside et âu xlx" siècle pd des
restâurâtions abusives, l'égtise de Bourg'Saint'Andéol reste né!]lûoins un édifice mdqllat de I'dt roman dans
la vailée du Rhôn€. Rattachée pd lâ tmdition aux origires du christialisme er Vivarais, €[e ablite un tomb€au
qui est l'uD des plus anciens monuments sculptés du romar rhoddien. E e constitue l'un des rares exeûples de
la diftusion des cette région d€s tormules du prenier an roman méridional tel que l'a défini Puig I Cadafatch.
Surtout, la double olientation de ses sanctuaireset laprésence d'une tribune à I'ouest en fâisaient un édfice excep-
tioDnel (mais pas unique, nous l'avons vu) pa.l'adoption d€ partis cùoliDgiens dont la survivdce, normale en
nilieu çmæique, pâraît de prime abord plus étrânge au portes de lâ Provence.
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