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Deda SA Préface ~. 
Georges Lecomte. 

Voici un livre nécessaire et altendu. iif C’est aussi un livre 
dun intérét exceptionnel, car il résume les études, les 

réflexions, l'expérience d'un homme qui, amoureux de son métier, le 
pratique avec passion, avec gotit, avec l’érudition la plus sire et la 
mieux contrélée, et qui n'a jamais vécu que pour lui. I} Ainsi compris, 

} ce métier de typographe, de fondeur en caracteres devient un art tout 
a fait séduisant. Et, comme tous les arts, s'il exige un perpétuel effort, 

; sil permet les découvertes et les créations en accord avec les idées 
de notre temps, cest a la condition que 'espritde recherche s'appuie sur 

; une connaissance parfaite du passé. I Lorsque M.THIBAUDEAU m’a 
: fait le plaisir de venir me voir a Ecole Estienne, qui doit étre et dont 
) je veux faire la maison de tous les industriels, de tous les artistes, de 

tous les ouvriers du Livre, je le connaissais de réputation. I Dans le 
: monde de la Typographie, auquel je m/honore d’appartenir en méme 

temps qu’a celui des Lettres, qui donc n’a jamais entendu parler, et 
toujours avec infiniment d’estime, de sympathie — je vais méme jusqu’a 

:



: t i 

| 
| X LALLA LK LL PREFACE RANKL K LK 

: dire : de respect — de ce remarquable praticien, érudit et dun goat 
! si pur, qui, le jour, exergant avec honneur et bonheur sa belle pro- 
: fession, lui consacre avec joie ses veillées? Qui donc ne connait pas, 
Hh au moins par la renommée, ses cours qui propagent des idées justes | 
| et favorisent si utilement le renouveau typographique ? Qui donc | 
\ ignore qu'il est l'auteur de brochures substantielles et neuves, ot il | 
: enseigne les bonnes traditions et l'art de s’en servir dans un sentiment . 
; | tout moderne, et dont la plupart font autorité? 1 D’autre part, ayant 
Hh suivi le superbe effort des fréres PElGNoT, ces grands industriels 

| francais au ceur ardent de patrioles, qui, aprés avoir si bien servi 
r la France pendant la paix par leurs créations heureuses, sont morts 
| yolontairement pour son salut sur les champs de bataille, je savais 
: par eux-mémes quel collaborateur précieux ils eurent toujours en 
: ™. THIBAUDEAU. I Mais l'estime particuliere que, de loin, javais pour 
bh | son érudition, pour sa vie, si digne et si bien remplie, de technicien 
Fl | épris de son travail, s'accrut singuli¢rement lorsque je pus constater 
ri la fierté et la joie, Vamour et le savoir avec lesquels il me parla de ; 
r typographie. 1} Et je miinclinai devant lui pour rendre hommage a 

| sa conscience et a son labeur, lorsqu’il ouvrit sous mes yeux le manus- 
i crit de son ouvrage — ce livre pour lequel je me fais un plaisir d’écrire I 
E cette préface — dont, par un raffinement de passion pour son cher H 
/ métier, il avait pris soin de dessiner patiemment lui-méme au crayon, ii 
A | lettre par lettre, vignette par vignette, image par image, la compo- li 
E sition telle quaujourd’hui elle se présente 4 vos yeux. I Pas une r 
E ligne 4 changer. Pas un remaniement 4 faire. Pas une disposition i 

de titre ou un habillage de lettrine 4 modifier. M. THiBAUDEAU, ayant ' 
. fait choix de son format et de son caractere, ce charmant caractere i 
: Auriol a la présentation duquel il a participé de tout son ceur, ayant j 
7 établi lui-méme son harmonieuse et claire mise en pages, dont vous ‘ 
| pouves apprécier lagréable quilibre, sétait fait le propre exécuteur: i 
‘| | de son dessein, Voila jusqu’ou peut aller 'amour dun métier, d'un li 

I | art! (% Ce scrupule et cette passion, que les utilitaires forcenés pour- | 
: | ront traiter d’excessifs, nous émeuvent au contraire parce qu’ils nous i 

| | sont un nouveau témoignage de la ferveur du maitre artisan, Avant ly 

|| | 
| | 
. 

‘ i
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| meme qu’on ait lu louvrage, cette tendre application laissait deviner 
_ la science et la conscience avec lesquelles il a été écrit. If Aprés avoir 

: feuilleté page par page ce volumineux manuscrif, orné de ses illus- 
trations, je regardai avec plus d’attention encore le bon ouvrier qui 

me présentait ainsi son “chef-d’euvre” (au sens que ce mot avait 

; pour les beaux travaux des diverses professions). Et je vis un 
! homme de figure placide et franche, sous la blancheur des cheveux 

drus, au regard plein de sérénité, qui donnait limpression d'avoir 

a trouvé le bonheur depuis quiil s’était entierement voué a l’étude de 
SON art, & Tek Tem Teh Teh Teh Teh Teh Tel Tek Tele Teh Te Tom 

& o% Cest avec confiance que, M. THIBAUDEAU parti, je commengai la 

ne © lecture de ses deux volumes. Et je fus si peu décu dans mon 
a attente que, malgré une vieille habitude de me dérober poliment aux 
a. préfaces dont on me fait parfois linsigne honneur de mexprimer le 

tr veu, jécris celle-ci avec plaisir et avec conviction. DB J'ai accepté 

dt parce que je crois que ce livre sera tres utile, qu'il arrive fort a 

a propos dans une période de rénovation typographique déja sensible 

If depuis quelques années et s'annongant comme fort brillante, et 
it parce que je ne connais aucun ouvrage analogue. I Je me consi- 
er dérerais comme tres heureux et bien payé de ma peine, si, ayant eu 
NM, la bonne fortune de connaitre le livre de M. THIBAUDEAU avant tous 
Me autres lecteurs, je pouvais me dire que, en attestant son vif intéret ; 

ne pour tout le monde, j’ai quelque peu aidé a sa diffusion. I J’en suis 
mn bien certain ; en refermant le volume, tous ceux qui auront suivi 
at ce clair et complet exposé, magistralement fait par un homme épris 
ie de ce dont il parle, ne regretteront pas le temps par eux consacré a ; 

ant en prendre connaissance. lll Certes, pour les professionnels du Livre, 
us soucieux d’étudier la genese de leur art et son evolution, l'euvre de 
at | M. THIBAUDEAU n’avait besoin d’aucune préface. Il y a en effet bien 
‘un des années que, dans le monde de limpression, les brochures tech- 

a niques de M. THIBAUDEAU, et ses cours assidtiment suivis, lui ont 
us | valu, avec une juste réputation, Vestime de tous les hommes préoc- 
ant ) cupés de l'avenir de la typographie francaise. 12 Mon désir et mon 

| 

; 

:
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espérance sont de faire apparaitre l'exceptionnel intérét d'un tel ouvrage 

vit | 4 ceux qui, ne vivant pas dans le milieu un peu fermé de limprimerie, 

il connaissent insuffisamment la personnalité de M. THIBAUDEAU, ses '* 

| mérites, la siireté de son érudition, la valeur de ce qu’il leur apporte 

| soit pour l'éducation de leur gotit, soit pour rendre plus intense et 
ik mieux renseigné leur plaisir de bibliophiles ou d’écrivains attentifs a 

sit la manigre dont on les imprime. so so se Te Te Te TU Te { 

: a Combien d'amateurs négligent les qualités essentielles d'un beau 

, @ livre! Personne ne les a guidés. Ils obéissent a leur fantaisie ou 

i : bien ils sont prisonniers de certaines habitudes, qui ne sont pas 

| | toujours bonnes, et de certaines modes plus exécrables encore. Ils 

i accordent a la rareté une importance excessive. Ils sont friands de 

| luxe plus que de réelle beauté. Ils se passionnent pour les images 

: d'un livre beaucoup plus que pour les mérites fondamentaux de sa 

FE | constitution méme. I Ainsi, par ignorance de gens mal conseillés, 
| ils se privent d'un plaisir trés vif ou, du moins, ils ne tirent pas de | 

we |: leur passion toutes les joies qu’ils en pourraient avoir. On peut dire 

| deux qu’ils cherchent midi a quatorze heures. Et, par linfluence | 

ll quils exercent, ils risquent fort d’orienter les néophytes de la biblio- i 

i philie vers des curiosités et des enthousiasmes qui pourraient metre i 
pas favorables 4 un heureux essor du Livre francais. I L'ouvrage de 

: M. THIBAUDEAU a pour premier résultat de mettre les choses @ leur 

: place. Mais, beaucoup plus attentif encore a l'architecture dun vo- 

; lume, il appelle particuligrement la réflexion de ses lecteurs sur l'im- 

| 1 | portance et lintérét de la Lettre. 0 Avec méthode et clarté il en fait 
Hy | Vhistorique au cours des siécles. Il décrit minutieusement, lettre par | 

Hl | lettre, les minuscules apres les majuscules, chacun des caracteres d'im- 

|| primerie qui ont le plus marqué. Il en explique les défectuosités et 
| les mérites. Il montre avec soin l’évolution d’un caractére a l'autre, les 

‘| emprunts que, d’époque a époque, ils se font. Chaque lecteur devient 

; ainsi plus conscient de son propre plaisir et ne court pas le risque de ye 

Fl s égarer en des ferveurs injustifiées. Grace au livre de M. THIBAUDEAU, | 
| | l'amateur voit ainsi s'accroitre avec sécurité ses béatitudes, ses so& | 

| 
Hi | 

Hi 
| 

I} 
A 

| |
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a ao Utile aux bibliophiles, ce livre ne le sera pas moins aux écri- 
 yains, qui trop souvent se désintéressent de la fagon dont leur 

; guvre est réalisée matériellement. Comment ne sont-ils pas plus nom- 
on breux a comprendre que son succes dépend, en une certaine mesure, 

| du vétement sous lequel elle s‘offre au lecteur? Si peu cultivé et raffing 
a} qu'il soit, ce dernier pergoit mieux la poésie, la vérité humaine, l’émotion 
> Ff dun livre s'il nest contraint a aucun effort pénible pour s'approprier sa 

matiere. La pensée lui arrive plus claire et le sentiment va plus droit 
U a son ceur si, entre des marges bien réparties et en des paragraphes 
u harmonieusement disposés, le texte se lit aisément. I} On parle beau- 
§ coup de propagande et nous sommes de ceux qui, longtemps avant la 
s guerre, alors quelle n’était pas encore a la mode, la jugeaient indis- 
e pensable — a la condition quelle fit faite avec prudence, tact et 
sf discernement par des hommes qualifi¢s. Mais, dans les spheres offi- 
af cielles ot se poursuit cette euvre de propagande, personne ne parait 

5, se rendre compte que, hors de nos frontiéres, l'esprit francais rayonnera 
le dautant plus qu’il s‘offrira dans une forme plus digne de lui et plus 
re appropri¢e a sa nature. OD Il est nécessaire de bien connaitre, par un 

| livre comme celui de M. THIBAUDEAU, la succession des divers types 
» | de lettres en usage depuis l'antiquité. Il ne m’appartient pas de les 
G évoquer dans cette préface. Ce serait faire double emploi avec la dé- 
e | monstration si précise, si claire et si savante de lauteur, qui appuie 
r | ses commentaires sur des croquis faits avec le soin le plus méticuleux. 
‘ Lorsqu’on a la bonne fortune de pouvoir entendre tout 4 loisir un 
r | spécialiste érudit, on ne saccommode guere d'une ébauche inévitable- 
it ment moins complete. 2 Il me semble que mon réle est tout autre. 
i Laissant la parole 4 M. THIBAUDEAU, je me réserve simplement d’in- 

a diquer pour quels milieux son travail a le plus d’attrait, dans quelles 
ae | professions il est le plus utile. seg seg seg Ted To Teh Teh Te 

; | % Cest un ouvrage dont on peut dire quil n'y a pas de bibliothe- 
e i © que oti il n’ait sa place marquée: Bibliotheques d’Universités, de 
ae | Villes, de Lycées et Colleges; Bibliotheques corporatives et syndicales; 
: Bibliothéques des Académies de province, des Cours d’Appel, des
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| diverses Associations ayant pour lien la Presse, les Livres, I’'lmpri- . 

i merie; Bibliotheques des particuliers voulant avoir sous la main des 
I raisons de mieux savourer leur plaisir et satisfaire leur passion, en 

| une pleine conscience de toutes les délectations quelle procure. ; 

| Mais c'est avant tout aux véritables professionnels du Livre que le | 

| volume de M. THIBAUDEAU est indispensable. ID Un éditeur n’aura donc 

: aucune recherche a faire pour choisir le caractére qui s'accorde le 
mieux avec l’esprit et le format du livre a la confection duquel il est i 

| en train de réfléchir. 1D Il en sera de méme pour les directeurs de 

| journaux, de revues et de magazines qui sont plus que jamais contraints 

; | de chercher presque sans cesse des présentations nouvelles, d'agréables 

ii mises en pages. I Ils doivent en conséquence connaitre a fond le 

ii riche passé de nos caracteres typographiques et les ressources actuelles | 

| dont nous jouissons. 1 Accoutumés aux belles lettres, robustes et 
| lisibles, conservant netteté et bonne tenue dans la grace méme, les 
| imprimeurs éviteront achat de caracteres défectueux n’ayant aucun 

| des mérites que les types bien constitués leur auront appris a aimer. 

F Quant aux fondeurs, ils seront mieux protégés contre la tentation des ! 

j créations saugrenues. I A la moindre défaillance de mémoire, a la 

; plus légére hésitation du godt, on retrouve dans ce livre les exemples | 

et les précisions dont-on peut avoir besoin, le croquis explicite et net 
: qui précise un souvenir confus. 1 Cest encore pour faire participer 
: louvrage de M. THIBAUDEAU a cette éducation nécessaire du goit dans 
; les milieux professionnels, que nous croyons devoir en conseiller la j 

i lecture 4 tous les hommes de métier qui, dans les villes de province i 

; comme a Paris, donnent Venseignement technique aux apprentis, | 

MW completent dans leurs cours de perfectionnement les connaissances des 1 

j | jeunes ouvriers. Puissent méme tous ces jeunes gens, nouveaux venus 
i dans les industries du Livre, avoir, soit a la bibliotheque des Cours 
: complémentaires, soit a la bibliothéque des ateliers oti ils travaillent, 
; le moyen et l'occasion de faire personnellement cette lecture! see see i 

BT! ‘ 

ii % En écrivant cette préface, nous pensons encore aux innombrables | 
i  dessinateurs de lettres que le perpétuel renouvellement d'une | 

| | 

, 
‘i | 

Lt \\
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: publicité ingénieuse et les exigences des magazines modernes obligent 
: sans cesse a grouper d'une maniére attrayante des textes d’affiches, de 
: catalogues, d’étiquettes, a chercher des dispositions saisissantes qui 
' puissent attirer l'attention. 0 La qualité et l'arrangement des lettres 
: typographiques ou dessinées ont un réle important dans ces travaux 

: tout modernes et si nécessaires a la prospérité de notre pays. Di 
: } Sil est indispensable que les dessinateurs nignorent rien de la lettre 
‘ dimprimerie, il est non moins souhaitable que, pour contréler et au 
‘ besoin guider leurs efforts, les industriels, les commercants, les entrepre- 
Ss neurs de publicité en aient une connaissance suffisante. Avec agrément, 
a ) louvrage de M. THiBauDEAu leur permettra de l’acquérir. I} Dans la 
I typographie, comme dans tous les autres métiers, l'art vivifie la tech- 
S| nique, les artistes collaborent de plus en plus avec les praticiens, aux- 
qo quels il est de plus en plus nécessaire aussi de donner une éducation 
es artistique en méme temps qu'une formation professionnelle trés soignée. 
in} Artistes et artisans, collaborateurs de cette renaissance typographique 
‘ que nous saluons avec tant d’espoir, ont donc intérét, pour étayer leurs 
8 innovations sur une connaissance parfaite du passé, a profiter du 
a savoir accumulé dans le livre de M. THIBAUDEAU, solide monument qui i 

i, doit fournir a tout le monde une aide pour des constructions nouvelles. 
ie 
net GeorcES LECOMTE, 
ms | Ancien Président de la Société des Gens de Lettres 

| de France, 
“te Directeur de l’Ecole du Livre. 
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TWXATRICE des sons du langage, 3 
. | % © yébicule de la pensée, dépositaire du 

. savoir bumain, facteur des relations 
; . _ a sociales, la Lettre d’imprimerie — par le 

oe Livre auxiliaire dey sciences et des arts, 

@ Vivo, N- par la Publicité panacée du commerce 
. Dy moderne, par la Presse moteur de la vie 

Y des peuples — est presque universellement 
ignorée dans sey origines, dans sa nature ( v § 
ef dans la classification de ses familles. 

% | ° Elle est inconnue non seulement du public 
3 ordinaire, du lecteur bénévole qui ne lui 
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i | | || | | | 
wT tf XVIII INTRODUCTION 
| coov0°000000000000000000000000000 | ; 
| | demande que de menus services ou des distractions superficielles, mais | 

) | méme de ceux qui en vivent. | 

it . 
| | - La Lettre dimprimerie, dans sa nature, | 

Hii est peu étudiée, peu connue. 

ii Pourquoi? 

i Les écrivains, publicistes, professeurs, éditeurs, artistes; les 
| techniciens de la lettre eux-mémes, hésitent souvent quand on leur 

! pose des questions précises sur la caractéristique de humble outil de 
an leurs travaux, alors qu’ils connaissent en détail celle des styles 
i architecturaux qui se succéderent depuis existence de cette méme lettre, 
\ Vieille comme les civilisations. 
I Pourquoi pareille ignorance au sujet de élément principal de 

: Vart du Livre, lequel fut toujours le reflet du style des époques et des 
| milieux ? Pourquoi ce voile sur la constitution de V’éducatrice initiale 
ii des sciences ef des arts ? Pourquoi l’exclusion presque systématique, 
| dans Venseignement général des Beaux-Arts, de celui qui a pour 
| | mission de les enseigner tous? 

‘il L'Imprimeri¢ n'est cependant pas un art inférieur. Elle aussi a 
| suscité de grands artistes et produit des chefs-d'euvre, et son role 
HH ||| dans Vascendance universelle vers le mieux n'est égalé par aucune 

des autres manifestations de Vintelligence humaine. 
: On ne s’explique done pas Varbitraire qui preside a son 
| emploi, et le moment semble opportun de faire cesser Vobscurité dans 3 
| laquelle sont restés trop longtemps sa caractéristique ef son jeu. 

) Y Nécessité 
FI | de la coordination des éléments modernes. 

E Le but poursuivi dans cette étude. 

| | Depuis vingt a trente ans, il se manifeste, dans Vart du Livre, 
} un mouvement de renaissance comparable, par Vampleur et par les i 
‘ i résultats, @ celui de la belle époque des Verard ef autres grands 1 

| 
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i ilustrateurs du xy siecle. D’autre part, le développement de la 
i Publicité a fait naitre une legion de spécialistes sollicitant le concours 

de l'Imprimerie en de multiples improvisations. 
La variété des carackeres et des vignettes, provoguee par ces 

| besoin et par ceux de V'édition, fait qu’en art hypographique un 
| langage uniforme, intelligible pour tous, fixé sur des bases raisonnées, 

s est devenu indispensable, sous peine de voir se renouveler la funeste 
ir confusion de la tour de Babel, cette troublante allégorie du sort 
k réservé @ tous les efforts humains qui manquent de direction. 
i 
‘ Mettre de Vordre dans le chaos des assortments, subshiuer 

des notions précises a Varbitraire actuel, procurer aux intéressés un 
t f vade-mecum rationnel des connaissances qui leur sont nécessaires, 

cs tel est le but que nous nous sommes assigné dans le présent tra- 
le _ vail, donnant d’abord la définition des origines de la Lettre, les 

‘ raisons et les phases de son passage du manuscrit dans le livre, en 
if montrant I’épuration qu'elle eut @ subir pour arriver a sa fonte a 

hype unique; étude d’inttrét capital pour s‘adapter, en le basant 
a réellement, V'art thypographique. Nous exposons ensuite les additions 

ie | et les transformations de ses détails conshtutifs et de son décor jus- 
ie qua la poussée de seve qui engendra la production merveilleuse du 

xix« siecle. Ainsi éclairés avec preuves ef spécimens a Vappui, 

mn fous ceux gui nous auront suiyvi seront aples a tirer un parti logique 
rf des multiples créations de fonderie ef pourront réaliser d'une fagon 

impeccable, dans leurs compositions, la condition d’unité de style 
des éléments assemblés, synlaxe de la langue universelle en 

: hypograpbhie. 

: 

bs 
ds 
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\ g MM. Charles Morte constate qu’il n’existe aucun ouvrage technique 

auquel puissent recourir amateurs et professionnels. J 

i Rencontre et concordance de nos programmes. | 

| 

| Le rapport présenté au Congres du Livre de Paris en 1917, 

1 au nom de l' Association des Bibliothécaires francais, par M. Charles 

| Morrer, constatait le manque de publications frangaises sur la 

ij _ kechnique du Livre. « Cest a vrai dire une entreprise fort lourde 

i « et difficile a réaliser par une seule personne, que de Youloir réu- 

iI « nir enun seul ouvrage tout ensemble des connaissances techniques 
« auxquelles peuvent avoir recours les amateurs et les professionnels 

i | « du Livre». Et il proposait de diviser ainsi la tache: «1° un manuel 
« résumant les notices qui se rapportent a Vétat actuel des 

wT) « diverses industries du Livre; 2° un manuel résumant, sous } 

ae || | « la forme dune Histoire du Livre en général et du Livre | 

i. | « francais ¢n particulier, ley Transformations successives de la 

i} « Technique ancienne... Chacun deux devrait étre pourvu dune 

| « bibliograpbie rarsonnée, renvoyant aux monographies ef études 

: « de détail, et d'une documentation figurée abondante, puisée, . 

i « autant que possible, aux sources originales... Ces manuels, 
t « ajoutait-il, sont encore a faire. » Puis, apres avoir résumé 
{ les principaux ouvrages auxquels le public frangais peut recourir 

: pour se renseigner sur la keebnique du Livre, il concluait : « Cest 
Fl « en réunissant ley données précises contenues dans les différents 

| « ouvrages que nous Yenons d’énumérer, et en les complétant sur 
ih « certains points par des recherches personnelles, que l'on pourrait | 

i « preparer la publication du Manuel de technique moderne 

‘i « ef du Manuel de technique ancienne (ou plus généralement | 

« d'Histoire du Livre) dont nous avons signalé la nécessilé. » | 

| Ce programme était le notre. Nous Vavions abordé deux ans ; | 

: | plus tt, des le commencement de 1915, ef le poursuivions avec Hna- 1 

at | cité, malgré les difficultés de sa réalisation. 1 

lH cov00c000000000000000000000000000 | 
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Notre point de départ fut la préparation d'un Manuel 
francais de Typographie moderne, dont nous voulions faire 
un cours complet d’initiation 4 l'usage de tous ceux que 

ie la Typographie intéresse. 
is | Sentant la nécessité d’une base solide pour étayer la pratique 

| du mattriel moderne, des notre troisiéme chapitre nous abordions 
rk | V’Etude de la Lettre ef Ja Classification des Caractéres; 
te doi Vobligation de remonter aux origines ef de dresser un tableau 

ues de la forme-Fype et des modifications successivement apporktes a la 

| letre romaine ou lettre d’imprimerie. 
uel Mais cette premiere partie de notre étude ne nous semblait 
es cependant pas répondre completement a Venseignement que nous You- 

us| lions élaborer : la « documentation figurée » et la « technique 

re ancienne » démontrée sous la forme « Vhistoire du Livre » 

la n’y étaient pas résolues. 

me | 
des Notre plan d’établissement 
i, | re ScuMOla eS see Lettre d’imprimerie 

Is, S 
ain Avant tout, nous étons préoccupé de faire wuvre utile, Ow il 

“A n’existait rien — comme Ie constate M. Mortet — nous voulions 
“st i mettre quelque chose, tracer la Voie pour des travaux demandant 

ie plus de compéfence et une documentation plus riche encore. 
or Pour cette wuvre de Yulgarisation — ainsi que nous Venons de 

ata le Voir — nous devions montrer la Lettre d’imprimerie sous ses mulli- 
co ples aspects ; et pour cette large démonstration figurée, de nombreux 

et concours nous éaient nécessaires. Hatons-nous de dire qu’aucun ne 
‘am nous fit défaut. Partout ot il nous fallut frapper, Vaccueil le plus 

| empressé nous fut réservé. M. Louis Marriner, Vactuel successeur 
ans des grandes firmes de la rue Saint-Benoit, nous autorisa a puiser 
ne largement a la source si riche des illustrations de la Bibliotheque 

de l’Enseignement des Beaux-Arts, dont la librairie Cris 

00 eovvv000000000000000000000000000
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} possede aujourd'hui le monopole de vente. M. Edouard Rovyerre 
ih} mit aussi, a notre disposition, ses dossiers comprenant une importante 

documentation graphique relative a Vart du Livre, ainsi que de. 
Nh | précieux incunabkes, et quelques reliures d’art, faisant partie de ses 
| magnifiques collections. Guidé par lu dans nos recherches sur les 

Mt |i impressions tabellaires et sur les débuts de la Typographie, nous 1 
iy ih lui devons d’avoir pu classer et présenter a Vappui de notre texte 

| i une suite suffisamment varie et concluante d’exemples démonstrahfs. i 
| L’Histoire de Imprimerie de 4. Chavoin, éditée par VImpri- : 
| merie nationale en 1900, nous ful aussi du plus grand secours. 
i Nous trouvames dans le directeur de notre grand établissement de q 
| la rue Vieille-du-Temple, ainsi que dans sey services, la plus extréme | 
il obligeance a nous communiquer les alphabets bistoriques qui com- I 
| | pletent si beureusement notre ¢lude des phases caractéristiques que ] 
a || | dut subir la forme de la Lettre d’imprimerie avant Warriver a son -F 

|| état présent. L’érudition de M. Jules Le Perit, dans sa Biblio- ; 
(||| graphie des principales éditions originales d’écrivains 

| | francais du xv° au xvur’ siécle, nous dota d’éléments d'un inkérét } 
an I I kel qu’‘il nous fut impossible de résister a en faire largement bénéficier I 
{ | nos lecteurs en supplément d'une illustration déja définitivement arrélee th 

vad et qu'il fallut remanier. La Lisrarris Larousse; M. DEZARROIS, i 
: | dela Revue del’Artancien et moderne; WM. Maurice RErmonp, qT 
| de ’Annuaire graphique de Neuchdtel, nous communiquerent i 

: | d'intéressants clichés de leurs collections; et notre savant confrere | 

i Louis Morin, archiviste et sous-bibliothécaire de Troyes, disposa yn 

| obligeamment en notre faveur de nombreuses figures de ses éhudes ; 
) sur les imprimeries troyennes de la Renaissance. 1] nous communiqua |! 

| aussi les curteux titres des Le Rouge, qui ajoutent tant a la richesse qT! 
de notre galerie rétrospective. Enfin, la mise a notre disposition de . 

: la bibliotheque, si complete en documents sur I’Ilmprimerie, du collec a 
b | Honneur sagace autant que modeste qu’est notre autre confrere 1: 
| | Henry BartHeLemy, nous permit, en mainte occasion, de parer a ik 
| 
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ee nos besoins les plus pressants ef, par Id, a tous pointy de Yue, nous 
le Fut d'une utilité constant. 
de Muni de ce bagage fondamental et assuré d’un certain nombre 
of de concours particuliers, celui notamment de la Fonderie Prienor, 

sf de M. Menur, son directeur, ainsi que des principales fonderies 
wf parisiennes de caracteres, nous piimes élablir un enchainement com- 
hk | plet d’exemples formant un tableau suivi du développement typo- 
i, graphique en France du xv« au xx« sitcle, avec notices sur les 

| grandes firmes et les maitres de tous ordres qui l’honorerent. 
, : 

dt 2 Nécessité de modifier notre méthode descriptive 
me pour la période du x1x° siécle. 

at Monographies sur les Arts du Livre. 

ut La méthode employée pour la période antérieure au xix: siecle, 
mn ot nous menons de front tous les faits se rattachant a VImprimerie, 

0- devenait impraticable avec les modifications qu’opérérent dans 
nS l'industrie du Livre, d’abord les applications de la mécanique, puis 

| plus tard les adaptations multiples des procédés photo-chimiques. 
ir Nous primes, en conséquence, le parti d’¢éliminer de notre kexte général 
Hh Ff les éléments concernant chaque invention, chaque spécialité, ef den 

| former des monographies particulieres, couronnant Vexposé de la 
, ; technique ancienne par une mise au point de lout ce qui concourt a 

mt la production moderne du Livre. 
us Notre ¢hude de la Lettre recut enfin sa consécration sous une 
5 forme que nous croyons unique. Les tableaux syntbéhiques qui la 
ts lerminent et résument les connaissances primaires, nous ne dirons 
e pas de tout professionnel ou amateur, mais de tout lecteur, sont 

ww absolument neuf. 
dt De plus, les monographies sur la Gravure et la Fonte des 

in Caractéres; ley Presses et Machines a , imprimer; /ey 

e Machines a composer; /a Couleur dans V’impression; /¢ 
‘4 Clichage ¢? Ja Galvanoplastie; /a Gravure en relief; /a 

a Cov00000000000000000000000000000
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ii Grayure en creux; /a Lithographie et ses dérivés; 

il l’Encre; ky Rouleaux; le Papier ef la Reliure, constituent, | } 

; pour fous ceux qui ont besoin de s‘initier a des détails quelconques 

i sur Vindustrie du Livre, une documentation évitant des recherches | 

| nombreuses ef le collationnement d’ouvrages de prix parfois élevé 

| ef difficiles a se procurer. 1 

i i 
i) | 
i} Enfin, iH 

i comment cet ouvrage | 

| est né. | 

i Lorsque cet ensemble fut établi, nous nous apergumes que c¢ | 

| chapitre 111 de notre livre formait a lui seul un ouvrage complet, | 

| indépendant de notre démonstration de la technique moderne; et | 
Vidée nous Vint que tres probablement les personnes que cette matitre |: 

pouvait plus particulitrement intéresser ne songeraient guere a@ la i 

chercher dans un manuel technique. Ces considérations, alliées a la qT: 
: possibilité d’une publication plus rapide, nous engagerent @ présenter | 

i d’abord ce chapitre séparé sous le titre de ‘* La Lettre d’Impri- 7 
ni arate? > Pe . ie . . . 7 

ii merie””. Et nous arrivdmes ainsi instinctivement au scindement | 
: proposé par M. Charles Morter. 
qi f 

FE Notre maquette. | 

bi Son role. / 

: | Conclusion. q 
: 
: : Il nous reste @ signaler la fagon tout a fait nouvelle dont ce 

travail a été prépare. 
, Etant donné la diversité des concours que nous prévoyions ; 
i avoir @ solliciter, il n’était pas pratique de presenter notre eure sous ft 

forme de liasses de feuillets de copie, jointes a des listes de recherches 
a d’illustrations. 11 fallait une présentation susceptible de convaincre . 
‘ a premitre Yue, de nous assurer Tout au moins une attention bien- } 
| veillante, car nous ¢tions stir d’intéresser Toutes les personnaliles | 

(i : eov00000000000000000000000000000 | 
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el compélentes auscquelles nous en soumettrions Texamen. Ce résultat, 

x nous l'avons obtenu par Vétablissement d'une maquette cerlainement 
Ks . unique, produit de la méthode du Croquis-Calque typogra- 

bs phique de notre invention, qui nous permit d'offrir 4 consulter 
mk une quasi-impression, avant établissement, de notre volume 

| entier : texte et figures en place, mise en pages au point; en un 
mot, calque exact de ce que serait fouvrage apres composition, tirage 

| ef reliure méme. 
! Nous Hrerons du reste les conséquences de cette mnovation dans 
| le Manuel technique annoncé, ow elle trouvera un cadre appro- 

a ‘é yon ti “e li | prié @ son importance. ‘ 

a | Puisse ce travail de vulgarisation des principes de la technique 
me du Livre intéresser a la nature de la Lettre dimprimerie, ef par 

lo suite a Vart de son emploi et de ses applications, ceux qui la lisent, 
la comme ceux qui s’en servent, pour le plus grand profit de 

jer Vindustrie nationale et le triomphe de Vart frangais. 
tr fF 

ent 

| 
| 

| 
= 

: ) | 

| 
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P A LES multiples créations en caracteres et ornements 
rey oy typographiques qui sont venues s’ajouter au vieux 

Kez fonds des types classiques, rendent d’une absolue 
a Baa ag r| nécessité ce qu’autrefois on pouvait se permettre de 

ie TeX négliger, a savoir : Vanalyse des éléments conshtutifs de la 
lettre pour Vemploi rationnel de celle-ci. Car le nom- 

bre augmente sans cesse des personnes que leurs fonctions ou des rai- 
sons particuliéres appellent 4 s’occuper de technique typographique, 
c’est-a-dire qui onta disposer et proportionner la valeur des différentes 
parties d’un texte au moyen de lettres et de vignettes mobiles, et 

pour qui, Vexpérience faisant défaut, est de plus en plus urgente la 
possession d’un guide capable d’éclairer et de faciliter les rapports 
entre théoriciens et praticiens dans la conduite et Pexécution des 
travaux d’impression. J En effet, comment mettre de Vordre et se 
reconnaitre dans les diverses formes de la production moderne, dont 

Vamalgame, s’il n’est fait avec discernement, conduit 4 une cacopho- 

nie épouvantable? Ce n’est que par un classement judicieux qu’on 
obtiendra Vunité de style qui s’impose 4 tout assemblage de pieces 
mobiles de fonderie; et nous comptons beaucoup sur le présent tra~ 
vail pour éclairer d’un jour bienfaisant les études typographiques, 
en mettant a leur base le fil d’Ariane qui manqua trop longtemps au
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| ee 
I i, saint-jean de nombre de typographes comme au bagage documen- | 

MY |) taire de la plupart des praticiens amateurs. 1] Nous insisterons sur 

| | ce fait que l'étude de Ia lettre et la classification des carackres consti- 4 | 

Mt} Ih tuent une weuvre de perfectionnement autant que d’initiation qui, dans | 

ti i! la pratique, se coordonnera avec Vensemble de la technique profes- Tt 

Ni sionnelle que l’on trouvera trés abondamment développée dans notre y 

| | | Manuel francais de Typographie moderne, complément logique du pré- |. 
IK | sent ouvrage. GHRHGRGTRRRARAGAAgaqgaqgaagaa | 

| | se | 
i] i Gs D'UN PLOMB TYPOGRAPHIQUE ET DETAIL \ 

i | DE SA FABRICATION. % Pour Vintelligence du texte | 
| qui va suivre et la compréhension des termes peu connus qu’il nous | 

it faudra employer, nous donnons ci-contre (1) le schéma de lun | 

| des plombs que le compositeur assemble journellement, c’est-a-dire | 

aa la représentation d’une lettre fondue, énormément grossie. En étudiant i) 

| cette figure a l'aide de sa légende, on acquerra la connaissance des i 
i termes de gravure, de fonte et de manipulation qui s’y appliquent. 
ij | MW Quelques renseignements de fabrication achéveront de fixer les | 
Hie | détails de la figure. 2 En gravure, les lettres se divisent en courtes, 
| longues et pleines. Les courtes sont celles qui n’occupent que la partie q 
, centrale du corps ou épaisseur de la lettre : soit a, c, e, m, n, etc., 7 

Fl ainsi que les petites capitales : a, B, c, p, etc. Les /ongues sont | 

| | celles dont les jambages débordent les courtes soit en haut, soit en ( 
: i bas : b, d, p, q, h, 1, g, g, etc., ainsi que toutes les majuscules : A, 

i | B, C, D, etc. Les pleines occupent la hauteur totale du corps : 7, fi, q 

‘ |) 2 ¢ etc. I Ces dimensions sont établies d’aprés un calibre basé } 

{ sur une unité appelée point. Le point typographique, d’aprés étalon qi 
| | arrété par F.-A. Didot en 1780, équivaut a la sixiéme partie de la 

E | ligne du pied de roi, ou 0" 000.266. I Les lettres sont fondues depuis t! 
iE ii le corps 5 (autrefois et au siecle dernier encore, on a fondu et gravé hh 
) | des caractéres sur corps 3 et 4 points, mais 4 titre de curiosité et de 
| | tour de force) jusqu’au 96; les caractéres de plus grandes dimen- 7 
ai | sions se font généralement en bois. I Les petites lettres, jusqu’au j ! 

Cc Hi corps 14 au maximum, se gravent en poingon. Le poingon est la figure 
{ | de la lettre taillée sur une tige d’acier. Le contre-poingon est la confi- ah 

HI guration de Vintérieur de la lettre par ot! ’on commence toujours la a 

HI) 
ei 

ny 
1} | i 

HT |) 
a i | 
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en. gravure; on obtient son creux soit par une frappe de poingon taillé 
Sur spécialement, soit par entailles au bu- 
si rin. D Le poingon sert a frapperla ma- 1. i ie ip ie 7 

ans | frice, petit morceau de cuivre dans le- hi YI LT. pin 
es. quel on l'enfonce a Paide d’une masse VG LA: 

tre ou d’une presse a balancier. Cette ma- LD fpZ 7 : 
re trice est ensuite limée pour en faire ‘Gf a 
aa . disparaitre les boursouflures, et mise g LAA a 

. en état d’occuper la place vouluedans (4 ——## Ze 
le moule a fondre, ot.un jet de matiére 

f), viendra y prendre empreinte et former 

xe une lettre sous l’'aspect que présente 

ous notre schéma. I} La mise en état de Qe 
a z a Se ey) 

‘on | la matrice pour entrer en fonctions se aes mee 
ire | dit : justification a registre arrélé. La Be 
ant | hauteur d’eil se dit aussi technique- LEGENDE 

des ment : hauleur en papier, pour désigner © GRAVURE. — CP. Contre-poingon. — 
> =e. . Creux intérieur de la lettre. 

it Vespace qui sépare la base de la partie D. Dili: — EE. Enipattinents 
mt, ee : aes : . Dili, — EE. E s, 
les de Veil de la lettre qui effleurera laine 6. oom 22 ventpanémentae teres 
is, | feuille a PMDEMEE: W La lelire propre~ GE. CEI de la lettre. — Partie en re- 
sie ment dite se décompose en jambages lief marquant son empreinte au 

‘ : ayes tirage. 
rc (ou hastes) avec pleins et déliés de i ae 

7. . * * os . eins. 
a raccord; puis en Ferminaisons de jam LONTE, — a. Approcke, — Blane fi- 

bages comportantl’empattementde pied _xant la régularité de Vécartement 
oul et l’obit ou empattement de téte. Ce =" pea 

co sont les modifications apportéesaces —  “Paisseur de Ia lettre. 
A i : age te Saad f. Force de corps. — S’évaluant sys- 
3 an parties constitutives et caractéristiques tématiquement en pointy. 

; qui donnent naissance aux variétés de b. Hauteur d’eil, 62 points 7/6 ou 
Ee my 

h forme des caractéres; c’est donc sur 23 % 6. sal 

a elles que reposera surtout notre dé- "Ligue. — Base dalignement des 
| monstration. pi Pied cle ta tettee 

; | <§o fk: Talus de Fete, — fp. Talus. de pied. 
: MANIPULATION. — ¢, Cran, — En 
nf INE FI 7g) p, oT taille déterminant le placement de la 
ae ee DE L‘ALPRABET. # lettre dans le composteur. 
on Traiter du moderne wimplique 
ey pas Vignorance du passé, bien au contraire; en art industriel notam- 

f } ment, le nouveau ne pouvant étre qu’un bon ou un mauvais greffage 
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| 4 sur ancien, on peut lui appliquer le principe épicurien : qui veut juger 

: | du fruit trouve un concours précieux dans l’analyse de essence de 

| Varbre de méme que dans celle du terrain ot s’alimentent ses racines. 

/ \ ' Et rien de plus juste que Vadaptation de cette figure a un sujet qui 

if comporte le relevé de modifications constantes sur des types a Possa- 

i ture immuable. lil La constitution d’une base de comparaison s’impose 

i donc a nos futures élaborations, qui ne trouveront de clarté et ne 

i prendront de valeur qu’au foyer lumineux d’un solide fond rétro- 

| | spectif. I Nous entendons, comme nous V’avons dit, nous limiter a 

ik Vétude de la /eHtre d’imprimeri¢, ¢est-a-dire aux caracteres mobiles 7 

|] typographiques ; et par une analyse raisonnée de leurs transformations, 

i faire suivre l’évolution de leur forme-type, donnant ainsi la possibilité 

: d’assigner & chaque rejeton moderne une classification d’origine. B Le . 

: présent ouvrage a uniquement pour but de mettre le lecteur en état 

i de discerner nettement la nature, les rapports, les liens d’origine de | 

bie} Wimporte quelle forme de lettre, d’en opérer a vue le classement 

| |i logique et de Vutiliser avec assurance dans un ensemble d’éléments 

| concourant a une complete unité de style. I Voici, comme point de 

Ri il départ, un apercu de la provenance de nos signes alphabétiques. | | 

Nh | C’est un résumé de notre Elude sur l’Esthétique de la Letire parue dans 

| le numéro de Noél 1913 du Bulletin de l'Union des Maitres Imprimeurs 

: | de France. W « Notre civilisation, disions-nous, étant tributaire des 1 

| Grecs et des Romains, il est naturel que nous retrouvions chez ces . 

BH Ii peuples Vorigine de nos signes phonétiques. L’alphabet primitif des 7 

: 4 Grecs était l’alphabet phenicien, le plus ancien connu; il se composait 1 

| de onze consonnes et de cing voyelles. On Vappelait aussi alphabet 

| cadméen, parce qu’il fut apporté par Cadmus, de Phénicie en Gréce. 

| W Sous Vaction des Grecs, la forme de la lettre se fixe trés rapide- 

Wa ment; c’est ce que nous pouvons constater sur des objets d’une j 

1 époque fort reculée, ot déja le caractére des légendes d’inscription } 

révele un état de réelle perfection. W Il n’est, du reste, pas sans 

| | a-propos de rappeler que les lettres de Valphabet jonien, adopté par 

| | tous les centres de la Gréce 403 ans avant J.-C., different fort peu ; 

| des majuscules gravées a l’origine de Imprimerie. 2 Les Romains, 

it | dit M. Lecoy de la Marche, si compétent en cette matiére, ne recurent ; 

i | pas leur alphabet directement des Grecs, ainsi qu’il en fut pour les 
1 \ Etrusques et quelques autres peuplades de l’Italie; ils ?empruntérent 

BF | 

| | 
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| 
ee aux colonies chalcidiennes de Sicile, ou il s’était déja perfectionné. 
ef Comme forme, quinze lettres s’y trouvaient communes aux nétres : 

| A, B, E, F, H, |, K, M, N, 0, Q, S, T, V, X; cing @ peine modi- 

a figes : le T (gamma), le A (delta), le A (lambda), qui, retournés et 

= arrondis, firent par la suite le C, le D et VL; de méme que le 

om | TT (7) pichaldéen, également arrondi, devint le P, et le rho grec (P), 

ne avec un petit trait oblique (R) légérement allongé, devint ’R. B Les , 

he | Romains ajoutérent plus tard leurs lettres VY et le Z, sous la forme 
ra exacte de l’upsilonn et du dzéla grecs. Le J et VU, doublant V’] et le V, 
ils sont d’introduction moderne (xv1° s.). » 
Ins, 

lie | Fb 
Le . c. court exposé suffira pour les observations qui vont suivre et que, 
ett pour plus de clarté, nous diviserons en deux parties. La premiére 
de dégagera les éléments caractéristiques des grandes familles classiques 

ent etlaseconde en montrera des adaptions d’époques. Une analyse finale 

nts mettra au point cette documentation, préparant la présentation de la 

tde | production frangaise en caractéres et ornements de fonderie depuis 

ues. Vannée 1900, laquelle constituera le fond de notre Manuel de Typo- 

ans graphic moderne. BARRARAAARARVAGaAgagaaaag 
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i 
nt IH On youpRa BIEN PROCEDER A L’ETUDE DU CHAPITRE SUIVANT EN 

i | COMMENGANT PAR L'EXAMEN DES FIGURES, LA LECTURE DES 

| | LEGENDES ET DES TOPOS QUI FORMENT UN TOUT ELEMEN- 

Hn TAIRE; PUIS REYENIR ENSUITE AU TEXTE NuME- 

Ma UH ROTE, LEQUEL S‘ENCHAINE EGALEMENT ET DONT 

Ne LA LECTURE DEYIENT D'AUTANT PLUS INTE- 

ehh RESSANTE ET PROFITABLE QUE L‘ON 

| Y COMMENTE DES SUJETS DEJA 
WAN CONNUS OU DES CAS DONT 
i ILS SONT LE PRETEXTE. > 
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i : 'o , 75%, Historique de ’Empattement, ) 
| i 

| CARACTERISTIQUE | 
i Hi DE-LA-LETIKE / 

| D'IMPRIMERIE. | 

ii\ es 
! | | i 

i : / 

| : | 
i | D- les premiers ages de l’humanité, les hommes s’ingéniérent a i 

i) | perpétuer le souvenir de leurs actes et de leurs pensées sous des 
i | formes et des aspects divers. IB} A ces époques reculées, les matigres , 
: | ane employées 4 cet usage furent la pierre, q 

RB ay ane Ay, S le marbre, les métaux, la terre cuite. I s 

| As Noa yg’ ON, Sans entreprendre de relater tout | 

| 1 “iy w wai ce qui, de quelque facon, peut étre ff 
1 1 y % ke Hi €: envisagé comme du domaine de la q ( 
| | ie = __ légende, il reste acquis que des la 
/ oes plus Sikora lee ae ell pe 
: BUAAOLTPATOS) Courraientd’inscriptions hiéroglyphi- Gy 

q 4 ann Oe Te 22 ues les parois de leurs temples, de , 

il | ANE) SO ry ae oe et confisten lap 4 
| 2. Monnaies et tablette d’héliaste des de leurs obélisques le récit detaillé 4 

/ | or ef sr slecles'av- J.-C. (B.B.-4) ~~ des faits destines a passer a la’ pos- Ff 
F } \ La forme des caractéres typogra- térité. 2 A Ninive, comme dans |’an- 
} 1 D phiques a pour origine les lettres cienne Perse, nombre de monuments 

BI de Talphahet phénicien adopté par les conservent trace d’inscriptions taillées i 
F | Grecs. Te Des Wh Tes WH P { 
f } ! a. ee _ ou peintes. q L’écriture sur lamelles } | 

| | e plomb est aussi d’une origine trés ancienne, de méme que la 
| frappe des jetons et monnaies. I} Les Babyloniens employérent ; 

Ay i et vulgarisérent les inscriptions sur brique. Ils enregistraient ainsi a 

| | leurs calculs astronomiques, rédigeaient et perpétuaient sous cette H 

i) | forme leurs actes de fondations. Le Musée du Louvre expose dans H 

i | a 
au 
[ | 1 ‘i 

IN / 4 
TY | 3 
RA a ———e aie
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ses Vitrines des plaques de terre cuite ot les textes furent obtenus 
au moyen de poingons de bois enfoncés dans Vargile fraiche : pre- 
miére idée du moule-matrice qui donna naissance a l’ Imprimerie. I 
Au reste, les différents regnes de la Nature furent tour a tour mis 
a contribution. Parmi les végétaux, le papyrus, roseau des marécages 
du Nil, était adapté a cet usage, par les riverains, 5000 ans avant 
notre ere. 

oe OSSATURE-TYPE DE LA Catal MY (ee 
LETTRE D'IMPRIMERIE. % ee ‘ NY 

C’est sur cet ensemble et parmi cette a : 
variété de documents que l’on peut LEED 

‘ . WE powers BEGIN, 
; relever et suivre la formation des Aor pea 

i 2 ecu 5 3 ii OS : hod Lo i 
signes d’écriture des populations pri- few Led Eda 

i mitives, notamment ceux composant eC Pe. re 

% Valphabet phonétique phénicien. Wh Les Vga BE i 
J monnaies anciennes de la Gréce (2) 0 eae py 
i fixent nettement ce tracé, point de Say 
it départ de notre lettre d’imprimerie, Se 
t ossalure-Fype qu’au cours des siecles ee oe 
a et des phases successives de la civi- aed a sae 
a lisation Vart des peuples sut habiller, » oe Ts — 

t Orner <b toujours faconner a son en téte et en pied des jambages. C'est 
ie image, et qui n’est autre: que le trait [empattement; il est tout d'abord rec- 
le simple, ou bdion. tangulaire. cf sof Teh Deb WH 

re 
é 7 A PREMIERE FORME D’EMPATTEMENT. & Le premier 
, “# ajouté au tracé initial se produisit sous forme d’empattement. 
: Les Grecs, en effet, concurent bientdt Vidée de varier aspect des 
is signes d’inscriptions en les ornant, en téte et en pied des jambages, 
_ dun trait horizontal de terminaison de méme force que celui du 
5 corps de la lettre : c’est empattement rectangulaire, éVoquant dans une 

‘ . certaine mesure la massivité de carrure de l’entablement des por- 
ot tiques et des pylones de Varchitecture des Pharaons. W Les deux 
a faces d’un jeton d’Agramones, datant de 700 ans av. J.-C., ainsi que 
te Vinscription d’une monnaie de Paphos (3), permettent d’observer les 
4 premiers exemples de cette transformation. @@aQa 

’
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i \ ¥ oO OOD i 
i i 

| Pe ae ye pn SEE 
| \ | of A SECONDE FORME D'EMPATTEMENT. @ Les Romains, 

i L¢ dans la pratique des inscriptions lapidaires, arriverent 4 donner i 

i} | Se a la structure de leurs lettres un as- 

a | il Se LP» pect nouveau, bien défini, et créerent qa 

| Sonia cette capilale romaine que nous trou- 4 

Hi | feat — eae yons, sur les monnaies de l’époque 

. ie ie impériale, dans tout l’épanouissement : 

Hl | | c ASE EE Ball soy de sa forme, dans tout Véclat de sa 

AL IM | |) A Ye yy male beauté, ensemble merveilleux ~ 

| “i” dWélégance et de force qui n’a jamais q sae 8 “| J 
i | | <n été surpassé. Une bulle, de travail ita- 

i | Lisees a lien (10), nous la montre enfin admi- 1 

| (SUS rablement conservée & Vépoque ot , 

| | 8 lp : fl w bientét la Typographie Vadoptera et 4 

HI | Gilles rapbies triomphera avec elle de la gothique , 
ul I Pp gothiq 

al | aa en usage. Sa caractéristique est ’em- : 

a | | 4. Monnaies romaines de Vépoque pattement /riangulaire et Vaffinement 
! | impériale. (B. B.-A.) p s 

| | ee ae de sa forme par la pratique habile des i 

| | | p on a _. ae pleins et des déli¢s, source de grace et 
q | /4 8 i empattemen| ‘langu- . a 

} ! laire, les pleins ct les déliés. Il en fait de noblesse. A ce point de vue, ee 
! | | un type parfait. seg seip sep Tek exemples 4 et 10 sont parlants. a 

we | . : | 

a “ONT] jE CARACTERE ROMAIN. 
| t ON USANI UN Pour jouer son réle en typogra- 4 

i : Se a cea : 
Be at | iE phie, c’est-a-dire pour constituer un q 

| \ ] Lux: N TRATA nouveau chainon aux types d’écri- { 

il | 5. La capil ee a du ture dont V’Imprimerie multipliera 

| | | ee les reproductions, /a capitale romaine 

Ht | | Dp Des See devait se compléter d'une minuscule. YS 
A 44 Passe is les manuscrils. oi le r : +43 ’ 

| i moulage de ses pleins et de ses déliés, Liantiquité, en effet, n’employa pour | 

EY | | de méme que 1a forme de ses empat- S¢S inscriptions que la majuscule ou a 

i | tements, s’y altérent quelque peu, le capifale. Cette pratique s’étendit meme | 

; i rescgeet de ———- _ aux manuscrits; nos exemples 5 et 6 | 

Et porte du moins en germe la création montrent qu’auv’ et jusqu’au Ix° siecle | 

|) i Ni] ge See te lettres mevyles. on calligraphiait encore des ouvrages ‘ 

WH | encapitales. C’est donc vers l’établissement d’un alphabet minuscule, i 

i | | pouvant s’adapter aux majestueuses capitales romaines, que durent | 

by | |IN | 

: | Hn i iy | 
Hii | 

‘ :
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s’orienter les recherches l’origine de 

PImprimerie. J A ce sujet, nous obser~ [ 

verons que si, dans l’antiquité, la capi- KALTA MUN CYSHE 
tale fut Punique type de caractéres 
ae pour ie texte des inscriptions Syatuma cClERWa 

lapidaires, la Gréce connut plusieurs 
autres formes d’écriture : Vonciale ou A gotevs EC SACGR 

majuscule ronde, la cursive, enfin une a Gas 

minuscule @une grande légéreté. W« A Ee ee eee eae 

Vécriture grecque fine, serrée, élé-  L'art carolingien adopte la capi- 

gante, dit. Lecoy de la Marche, suc- pb tale romaine. & seg sof Seg 

céde l’écriture romaine quien dérive, 
mais qui apparait plus large, plus pom- 
peuse, un peu lourde. ll Son régne 

s’étend jusqu’a Vavenement de Vem- fdrenenve yp 

pire carlovingien, caractérisé parl’em- 

ploi simultané, dans les manuscrits, propherts gr Uk 

. de la capitale, de Vonciale, de \a minus- 

cule et ue la cursive. WL’onciale était une Ul Nor XOUO, S TIVY 
capitale plus ou moins arrondie dans 
ng ae anguleux ou carrés. C’est TIS OULU TATE 

elle qui nous a légué la forme ronde 7. oem 

du V, qui est devenue notre U mo- SENG ery BN Sane: 

derne (7). La cursive romaine est née * Puis il 1a fond dans son onciale, si 

de V’écriture populaire, de celle dont D belle, si francaise, si inspiratrice! 

; les passants barbouillaient les murs de 
Pompéi; de celle aussi que les notaires ( . 

et greffiers avaient annie dans la 5rCur~ hoduuaducne 
pratique pour rédiger leurs minutes : : ed 

Enh tegswexpedinive-Seacoracteres chem ay fe 
les plus saillants sont la rapidité, la forms plaferttdism mice, 

liaison des lettres entre elles et des 

/ enlacements qui lui dénnérent bientdt 8. Onciale mérovingienne. 

Vaspect d’un grimoire indéchiffra- A Coocicsmci (meal aie 

i ble. » I Nous donnons (8) de cette » SeFealt dats Tes casaetite Wdae 

écriture un échantillon des plus lisi- cursive, d’oi bientét se dégagera la 

| ble pour ’époque. B Sous Vinfluence — minuscule des alphabets modernes. e8>
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 Un ess6e remarquable.
 ae de Charlemagne,

 h 

eilleuse époque ressuscite une forme shat - scribes de 4 / 

mi || 

; 
atardie en met 

i 

Ml | | 

au jour la caroline r 
eae 

, 

| | 

omane, 

| | | 
- 

quelle palissent pba
 — la- i 

4 1 | 
nne-dcece

xy variétés de l’écriture 
ee iverses 

as 

| | 
bagenold forme s’impose pro eee ence 

i 

a | 
i 

toute la latinité gressivement 4 Be 

| 

ité. 2 On t 

Hi 
nif burgundss depo ore spécimen (9) ns 

Wi 
ae 

ea pre 9) Vensemble a peu | 

) | | 9. Caroline romane du x° sidcle. eu ee _ Valphabet ine
t 

i 
x 

: 
admirer | i : ’ 

| 
La forme de cette minuscule recoit parfaite de cha a configuration 

: ), une mise au point dans la caro- '@ grav cune de ses lettres, que q 

MW ih | 
ine romane, d'oi I’ ra pe raveur-typog

r 
Ie 

a 

h|| | | qua are Rigg ae n'a plus sance se eA igen = in Ges 
' 

| | | 
Xs les romaines pour eae ve capita- 

; 

Bi | 

7 . l cet incom- 
a 

WH 
RED 

parable caractére d’imprimeri 
1 

We i | 
> oS 

meric Cui th 

| 
se Be, qu’a paraitre pour sige ne ee be a 

| | | 
& io: @ et régner en maitre. 

7 an 
| 

i } | 
Se Légende d’ 

co) 
= y 

2 
a ‘ j 

| H 
© Sauen ee @ J E NICOLAS JENSON. @ Vi 

Me | 
de fabrication italienne. @ yYentiondel’ 

: a in- 

i © 
, 

elIm 
3 

AA IR | 
__montrant 

provoqué 
primerie ayant été 

| 
A Vétat de perfection 

ne quée par le besoin de supple 
F 

| | 
us a deta 

a Pinsuffisance
 de producti ppléer 

\ 
er apitale romaine 

< ‘ 
production des co- 

| 

i | 
G Ainscription: 

Ay pistes, et cela a une époque oi 
4 i 

| | 
Yep, 

ho ce sens, d’impérieux 
nas e oil, dans 

@. 

n eee
 | 

i | | 

© 
manuscrits 

se pré 
r les 

ME | 
Sv Eta l'unifier a 

présentant t » 
t 

: 1 : Wb Tinseaptes re
 romaine ae les caractéres réels ao ies 

Bi | 
. , précieusement con- ‘acon, « Cc 

re~ { 

se SU 
in: 

, om 

h 

: Ml 
ts NU Teh see sem Per un peu | me un moyen de trom- 

| 
impri 

goa ae ieee: naifs », estime Henri 

| ii 
imprimeurs 

n’eur , ouchot, il va de soi 
i 

| 

ih 
I 

rent d’autre pré : i que les premiers 
| 

: } ) oe gothiques en usage _o que celle de reproduire 
i 

} 
ubiaco dans le Laclane 

: fais le type innové par Vateli 
4 

i 
Véditi le Lactance de 1465, perfectionné V par Vatelier de 

WT 
ion du Cicés 5 ae oP perfectionn

 5 ‘ 
4 

Eh Ml par Nicol Sak enfin mis au’ point en Een 

li 
as Jenson (11 u point en 1470 dans I’Lusebe signe 

| 
rc ), alors 

3 sebe signe 

i} | 
enthousiaste 

qu’il 
établi & Venis 

g j 

At || 
qu’il en consacra l'usage et e, recut un accueil si j 

| | 

en assura la diffusion. 
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W Vingt-quatre ans plus tard, en1494, Alde Manuce V’ancien publiait 
également a Venise une édition du Plularque avec des caractéres pen- 
chés dus au sculpteur Francois de Bologne et reproduisant — suivant 
la légende — Vécriture méme du grand poéte italien Pétrarque : 
Vilalique, ce comPLEMENT DU ROMAIN, était créé! A partir de ce moment, 

les deux formes de lettres marchérent associées et, invariablement, 

toute gravure de romain comporta son italique. 

ANALYSE pu ROMAIN Z CAPITALES. 4 Empattement /riangulaire 

bE NICOLAS JENSON trés uniforme. Terminaison également triangu- 
<- laire des deux extrémités de I’S et du C dans 

la forme infléchie. L’obit de ?™ n'est 
triangulaire quextérieurement; un A BCDERGHI 
trait droit se prolongeant a Pintérieur 

laisse apparaitre trés nettement la KLMNOP QR S 

composition de cette lettre si Pon veut TENE OYE 
voir enelle, d’une facon figurative, un 
V posé sur deux I. La position oblique : 
des extrémités triangulairesdelaligne 4 bede foh iklmn 
de téte du T présente une originalité 
dignedérensiec aaaaaaaaa Th oa 

ach tle 
ZMINUSCULES. Z Extraites d’une 11. Romain de Nicolas Jenson (1470). 

écriture, il est tout naturel d’y retrou- C'est ce que réalise le ecaractére 
ver tout ce qui caractérise le tracé » romain», qui jaillit soudain de cet 

pratiqué a Vaide d’un instrument a — heureux mariage. of sof sof Te : 
bec (plume ou roseau), fiéchissant a 
Vattaque du trait et s‘infléchissan? au moment de la rupture du tracé; 

opération qui donne ce mouvement : 

1° J attaque; 
2° (| rupture ou terminaison infléchic. W, L’attaque du trait est invaria- 

ble. I] La rupture ou terminaison subit seule une variante, celle de 

Vempattement triangulaire Jl pour la consolidation du jambage et 
Vunification de style avec les capitales. On le constate dans i,1,r,q, p, 

etc. Wf La terminaison infléchie || conduit aussi la liaison de plu- 
sieurs jambages entrant dans la composition d’une lettre, comme 
dans h, m,n, u. 2 La forme de l’o régissant la figure des lettres dites
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14 a - |) | SS a || 
, 

i ‘ q 
| «a panse », b, c, d, €, g, p, q, et le bouclage de V’a et de V’e n’ayant | 

| i | i qu’une importance conventionnelle, ce n’est pas sans étonnement 

i | qu’en fin d’analyse on arrive 4 constater que le tracé des 25 lettres 
ou signes de Valphabet romain minuscule se réduit a ces deux élé- - 

i | | mentaires figures: un /raif et un rond! (*) M De toutes les fontes du 5 

Hl | ] début de Imprimerie, ot chaque atelier gravait et fondait pour son a! 
ih | propre usage, aucune n’approcha de la perfection de forme de celle 

et Ii | de Nicolas Jenson, qui reste le type du genre. Simon de Colines, - 
Wid. de Gentilly-lés-Paris, fut le premier en France qui produisit des f 

i | \ caractéres romains bien taillés, vers 1480. Cest lui également qui a 

| {I diffusa le type italique du maitre vénitien Alde Manuce d’aprés les | 

i | | éditions lyonnaises de Gabiano. Simon de Colines collabora aussi oo: 

: i | avec Geoffroy Tory, lequel, avant d’acquérir sa réputation dans 7 
i i) | Villustration du livre, avait dirigé un atelier de gravure, puis occupé a 
i i i} les fonctions de correcteur dans atelier de Robert Estienne et fina- i 
\ | i lement avait fondé 4 Meaux la premiére imprimerie de cette ville en . 
, . : 4 
| | | 1522. C’est avec les types de Simon de Colines qu’est composé le ‘ 
| t ij fameux ouvrage Champfleury auquel il vient d’étre fait allusion et dont 4 

i | ii on trouvera plus loin de nombreuses reproductions. On y peut cons- | 
/ | | tater quils sont a la hauteur de la démonstration schématique du it 

ane A || tracé de la /eHre romaine quils accompagnent. = i 
| | 

| , 7 
a a 7 

| t | q Oye nous semble intéressant de noter la coincidence assez curieuse, 4 propos du cas qui | 

) Ry nous occupe, de deux jugements portés a quatre siécles d’intervalle. Voici le fait. Quel- i 

| | | 1 | : ques jours aprés avoir écrit les conclusions de analyse ci-dessus, la nécessité de relever ce j 

’ | qui pouvait bien rester de la création de Nicolas Jenson dans les romains gravés au xvmr' siécle t 

: i par Fournier le Jeune, nous fit feuilleter le Manuel typographique de ce dernier, ott les lignes ] 

: | | t suivantes sur Geoffroy Tory nous tombérent sous les yeux : « Geoffroy Tory, libraire 4 Paris, j 

nN i « étendit cette matiére dans un livre intitulé Champfleury, qu’il publia en 1529. Il fait des- Pp 

a a « cendre les lettres de Valphabet latin du nom de la déesse 10, prefendant que toutes ces lettres i 

} I iI | « sont formées del’ ef del’... » Wh N’ayant jamais vu Vouvrage de Geoffroy Tory, et les extraits Fa 

i | I) de son exposé de la due ef Yraie proportion des lettres, faits par Henri Bouchot et quelques 

Bit || | fF autres auteurs, étant muets, a notre connaissance, sur cette assignation d’origine, nous igno- 4 

F ii ini rions absolument la suggestive prétention du maitre illustrateur au moment oi, étudiant nous- 

i 1 | a méme le sujet, nous analysions les traits d’empattement et les jambages des minuscules du Gq. 

Bd || | \ Jenson, mettant en lumiére le réle presque exclusif, dans le tracé du caractére romain, de 7 

| int deux figures géométriques. I Il y a dans cette rencontre figurative un enseignement a rete- i 

| q nir : c'est que Tory, n’envisageant que V’alphabet des capifales, on doit reconnaitre & /’adap- 

‘ ih iil) tateur des minuscules un don réel de discernement pour — avec des éléments trés différents 

r HW), d’apparence — n’en avoir pas moins constitué l’ossature de fagon 4 révéler a V’analyse, pour a 

[ | My les deux formes d’alphabets, une constitution identiqu. RU MRMRURBMERERE } a | HH) | 

aH | iy 
Y } | 

HTN 
ll | | | 
ay { 

WY j 
ALI 

bi | a 
ON ESSERE ol



; HISTORIQUE DE L'EMPATTEMENT saat: 
oo 

: 7. GARAMOND. 4 Mais le maitre qui succéde réellement a 

: Jenson dans Vinterprétation et la taille du romain comme de 

; Vitalique, c’est incontestablement Claude Garamond, éléve de Tory, 

: qui grava les types de Robert Estienne, ceux des Elzéviers, et fut 

: chargé par Francois I* de Vexécution des fameux types royaux. 

; W C’est dans les caractéres Garamond romain (12) et italique (13) que 

: s’est réellement fixé le type devenu classique sous le nom d’e/zevir, 

i — a cause de la réputation qu’il valut aux ouvrages des Elzéviers, les 

, : célébres éditeurs hollandais. I] Les alphabets que nous reproduisons 
F ci-contre sont ceux dits de /’Universifé, adoptés par ’Imprimerie royale 

: lors de sa fondation par Richelieu, en 1640. Ils font partie du fonds 

: actuel de Imprimerie nationale et ils ont servi notamment a compo- 

; ser la Préface de V Histoire de I’Imprimerie de Claudin, éditée par cet 

établissement & loccasion de l’Exposition universelle de 1900. 

| o- ANALYSE pv CARAC- & L’analyse du Nicolas Jenson servira de base 
f TERE GARAMOND 4 nos remarques sur'le Garamond, qui ne pré- 
ee a sente sur le premier que la supériorité de Vaffi- 

coe nement de la forme. Le Nicolas Jenson est une fixation admirable de 

i la configuration générale des lettres fraichement extraites de Vécri- : 

| ture manuscrite ; le Garamond, lui, est un raffinement, une épuration, 
une mise au point de Vidée créatrice, avec ce que le génie francais 

[ pouvait ajouter a la conception grecque et romaine. a 

Z Romain. 2 CAPITALES. 4 L’empattement triangulaire de téte est 
; légérement atténué; les pointes horizontales sont plus effilées; c’est 

un peu Veffet d’un outillage plus perfectionné et d’une pratique plus 
experte. La base des jambages s’affine par ses pointes. Les déli¢s et 
les pleins s’ opposent enfin avec plus de vigueur et le galbe des arron- 
dis devient impeccable. ll Comme remarques particuliéres 4 certaines 

t lettres, nous notons : A, pointe de téte réguliére et engraissement de 
; la barre intérieure; D et G, arrondissement régulier de la panse; 
; E, affinement trés sensible des traits horizontaux, raccourcissement 

de celui de téte et allongement de celui de pied; H, resserrement des 
| jambages; ™, suppression du prolongement intérieur de Vempatte- 

ment de téte; O et Q, dégagement des pieins par Vaffinement des déliés, 
appendice ornemental; R, empattement 4 une seule pointe du trait
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| Sn er eee 
| Kl final; S, suppression de la pointe extérieure de la terminaison trian- 4 

| i gulaire des extrémités; T, mouvement oblique de Vextrémité trian- j 

il | gulaire gauche de la ligne horizontale de téte. 3 
tt 

|) | y 2ZParlaffi q t il | “ZMINUSCULES.2& Par Vaffinement ? 

| A B j D i : G des déliés et Vaccusation des pleins, j 
| : effet de Vhabileté acquise dans le ma- 
| H J K iE M N O niement du burin, les traits originels / : 

A | du tracé a bec de plume ou de roseau . 

\ | | = QR 5 ¥ Vv me disparaissent ; l’épurementdela forme : 

1 est manifeste et l'on peut franchee = 
I hl a ZA ment déclarer que pour la premiere - | 
i | fois, dans cette gravure, /’¢crilure se q 

) | 3 hypographie. A Vinverse de ce qui a j 

I i 1 b Ee d e fe hi kc _ lieu pour les capitales, 'empattement n 
it | triangulaire se maintient presque par- 1 

| | ij ] mno P q LC st. tout dans Vattaque du trait de téte, d 

| I) tandis qu’il s’atténue en pied comme, 

Bn A 4 dans les capitales. Cette régle n’est 
| oe - fee pas inflexible. Une chose, toutefois, 

i | semble bien arrétée dans la volonté =. 

{| ij it & ct ff fil ft {b du graveur, c’est le trait oblique tiré 

I HI sur certains empattements triangu- n 

aa laires et que nous signalerons dans | 

i || [2 3 45 6 ee 8 9 © Vexamen de chaque lettre. Ma, pro- 

i i} 12. Romain de Garamond (1540). longation de la téte et agrandissement ah 

} | Ry ant Vistorprétation de la feire O° la panse; b, empattement de téte a 
| i i pb aie let ae peuate: Lk ligne oblique, relevementdu départ de 

| | gravure de Garamond est de la plus !a panse et abaissement presque hori- i 

: ah grande originalité. +28 se sf zontal de sa base, terminaison avec 2 

Ml pointe a la base du jambage; c, régu- ; 

F | i larisation de Varrondi de la courbe; d, attaque oblique de Vempatte- i 

j i i ment triangulaire de téte et retour également triangulaire de la base; A 
| e, régularisation de la courbe, étroitesse marquée de la boucle de 

ll | | téte avec trait de fermeture horizontal; h, k, obit a ligne oblique, a. 
on | empattement horizontal; i, attaque triangulaire, empattement hori- a. 

| | zontal; |, obit a ligne oblique, base triangulaire; m, n, p, t, obit 3. 

. | 2 

/ . 
wi 
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P triangulaire 4 ligne incurvée, ligne de base horizontale; q, téte de 

: jambage en pointe, ligne de base horizontale; s, affinement sensible 

a des pointes, régularisation des courbes de téte et de pied; v, x, Y, ligne 

_  horizontale d’empattement de téte; . 
mt : : 2 : 

z, trait oblique au départ de la ligne 

M horizontale de téte. A B C D E FG 
a 

7 ie laligue,  CAPITALES. @ Toures H J KLM NO : 
. les remarques de détail faites pour les 

me capitales du romain s’appliquent a POE a a Ve aC 

e celles de Vitalique Garamond, dont 

ne elles ne sont que la doublure inclinée. “ye Z At & oo) 

x 

ia Z MINUSCULES. Z Iln’en est pas x 

nt de méme pour la série des lettres mi- b G d efZ h Z k = 
a nuscules, qui relévent de Vécriture 
LE sous la forme et presque dans la pra- l mno P q POE 

ne tique modernes. La, les pleins et les ‘ a 

st déliés du trait de plume s’observent €éavl Sf 

is, et constituent la note dominante. Tou- bie} - q 

Ni tefois, la nouveauté en caracteres ty- Dp iy B Us 

ir pographiques, c’est-a-dire en types Bf ij Fl tt as 

u- mobiles, se révele dans V'apparition du 
o F trait de liaison (a, d, i, L m,n, r, bu, x); 
+ nous ne sommes pas éloigné de pen- T2354 J. 6 i 89 0 

it ser que le /rait oblique relevé dans 13. Italique de Garamond (1540). 

i Vanalyse des minuscules du, romain Cet italique devient 1a contribu- 

de n’a pas eu d’autre cause inspiratrice; Y; tion du genie francais a I'ceuvre 

tie en tout cas, il se justifie. Observons commune des races latines s'appliquant 

ts encore qu’a part Vs Vy et le z, qui & forger ce levier de la civilisation. 

. nécessitent des boucles, toutes les 
longues du haut, soit les lettres 4, d, b, & /, ont Vobit horizontal, et les le gu i 

. longues du bas, p et g; le trait de soulignement identique a celui du 

de romain; les doubles lettres et l’e* — et du reste chacun des signes 
composant l’alphabet — dégagent une grace et un charme qu’on ne Je, Pp Pp 88 8 q 

a se lasse pas de goiter. ll Claude Garamond eut pour éléve Guillaume 

it Le Bé qui grava les poingons des types de Plantin, l’éditeur francais
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a d’Anvers. Il i joi 3 | 
} | | Il y eut aussi, conjointement a la dynastie des Le Bé 

\ } des Sanlecque, qui gravérent également pour les Elzéviers. i 

| | ) NBC DEEG HI ae GRANDJEAN. % Enfin, une. 

mh) création nouvelle (1 é 4 | 
} J elle (14), appelée i 

| | | KLMNOP QR aur plus grands honneurs et ae du h 

| | a STLUV WX Y Z plus envié des priviléges, sortit des | 

Ny ilippe Grandjean, ouvri | | mains de Philippe Grandjean, er ! 

lj iH Ppcdefehujki 
“" de Louis XIV et conservateur, 

I | a de la fonderie adjointe en 1725 4 q 

| Op eS tu yvow peat Sent royale. ll Le caractére 

| vet ao randjean, dont nous reproduisons 

iF . yy. ft {b les alphabets romain et italique, fut 

; Vi 123 4 5 5 7 8 9 0 gravé en 1693. Il eutla priorité sur tous ; 

| | | les types employés par notre établis- i 

| \ al national jusqu’a la fin du 

| remier Empire, époque a laquelle ' 

it | | ABCDEFGHI1 eatrerentenservice les nouielled far: 

| | | JKLMNOPQR tes de ae Ce fut le romain du roi, Fh 

1) ; caractére dont nul imprimeur ne pou- 4 

| Ones WEY OZ. - faire usage; il était officiellement — 

mH i istingué par le trait horizontal qu’on | 

i 1 abcd efghijhkI  vemarque sur le flanc gauche a la 

| | mnopagrstuyvw lettre minuscule | du romain. aaas ; 
i] 

| | ay2e Gf fell AS | I it IALYSE pu CARAC- BC ter 

! | : ft Se ne 
iN | i Teo a 67 &9 0 = acheminement ® 

/ | | De ae - vers lexagération de finesse des déliés 7 

| | eeasee eiiite Ge eves etla _— de Vempattement tri- gq 

ny © De méme qui le fait ; angulaire, vestige du tracé calligra- ‘ 

i pb (ae ean fat hoe. phique primitif. En cela il est direc- q 

| | | ipe delete son image; el “romain tement le précurseur du Didot. » | 

i chemi 

| | Sake te Yaapeeee s eewests We Rea | 
| | 

7 erie as BZ Les a 

i ae capitales ont Vampleur et la majesté ; 

( | | | e Vart du grand siécle. Cet effet est obtenu ici par une opposition ; 

HT | IN 
j 

va) 

AT Al | 
|| \ 
OW HN j 
OR eS _
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EE 

le ; ; ; aca os 
aa trés marquée entre les pleins et les déliés de jambages et la substitution 

dun trait fin horizontal aux empattements triangulaires elzéviriens. 

ri ; ZMINUSCULES. % Uniformité de ?empattement de téte et de pied, 

i réduit, comme dans les capitales, a un simple trait horizontal. Il res- 

ie sort de cette transformation une sévérité d’aspect fort caractéristique 
ft qui crée une opposition trés distinctive entre les signes correspondants 

a de ce type et ceux du Garamond, y compris la série des chiffres. 

a Z Italique. B Memes observations d’ensemble que pour le romain, 

- avec toutefois absence de Vimprévu et de la fantaisie dans le tracé 

. des signes de Vitalique de Garamond. Ici tout se régularise, se régle- 

fi mente, prend Puniforme! Pour preuve, comparer entre elles les lettres 

. bhdhnp.or5,%,y et z des deux alphabets. 
ie 

ai 7 cours du xv siecle, les Fournier tinrent une place prépondé- 

lk rante dans la fonderie frangaise de caractéres. Pierre-Simon, dit 

. le Jeune, grava de nombreux corps de romains ronds, ainsi que des 

m, allongés dits de got bollandais; tous ont une analogie frappante avec 

m les types de Nicolas Jenson et les bas de casse des italiques conser- 

mat vent — contrairement a ce qui existe dans le Grandjean — la forme 

“5 triangulaire des attaques de jambages. II ajouta 4 son fonds de carac- 

b teres de texte un certain nombre de caractéres a imitation des lettres 
a blanches ou lettres ornées employées pour les légendes de figures et 

les frontispices gravés, ainsi que des vignettes a combinaisons dont 

ne nous ferons une étude spéciale, ne youlant pas interrompre celle du 

| romain classique. @AARARTARARRAARsaaggaagaa 

nt 

a dé E DIDOT. @ La création de Frangois-Ambroise Didot (15 et 16), 
fe L¢ ce triomphe de l’uniformité dans la coupe des lettres, ce type 
* accompli de froide sévérité, s’adapte si bien a Vart gréco-romain de 
t la Révolution et du Premier Empire, fait si complétement corps avec 
i les productions de Percier et de V’école davidienne, qu’elle s’impose 

sur le champ en maitresse, fait souche, étend sa domination et rem- 
os place tous les types frangais alors en usage. I} Parmi les causes qui 
is contribuérent a ce résultat, il faut signaler la réforme du point typo- 
n graphique inauguré par les fontes de Didot. Les difficultés systéma-
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j tiques que présentait le mélange de la nouvelle cadrature avec celle y 
\ { | de Fournier firent — étant donné lV’adoption immédiate en France du q 
i | point Didot et la multiplication des familles du caractére en vogue — j 

' q| qu’en quelques années disparut des r 

| ih ABCDEF GHI emplois courants tout l’'ancien maté- ; 
f | : riel sur point Fournier, jeté en bloc au - 
i ] | J K L M N O P Q R sider aie en ressortir transformé : 

Hii Il au point du jour. | NW STUVXYZ | 
i ie ay 

q 

| | iI} ANALYSE pu ZB En examinant 

hi ABCDEFGHIJKL  CARACTERE DIDOT [ensemble dela 
i | | aN OPORSTUVX = derniére formule . is 

i | H) Q du romain classique frangais, on est j 

Hi YZ \ tout d’abord frappé de la suppression - 
iy Wi totale de ce qui, jusque-la, y étaitor- 

| } | abce fe hi j k |] nement, de tout ce qui tenait encore - 

I i : alancien tracé calligraphique, de tout . t 

| } | mnopqrs tUV X_ ce qui rappelait enfin ce que nous q 

a 7 pourrions dénommer Vempattement f 

i | Dae calamique. W La lettre se présente nue, * 

vy ie rs rigide, sous la sécheresse et la régu- ri 

| | 123456 7 8 A laetiede-wait'des pleins noirs et des a 

i IB | 15. Le romain Didot (1757). déliés microscopiques. Du reste, abs- - 3 

i Hi. i ee traction faite de cette opposition dans . 

| \ ! b gs Spoque oa tou} Sak . la graisse des traits, c’est la simplicité ; 7 

HP ances te de Vossature primitive; aussi, sans 
‘| giquement assister a l'apothéose de Pp , i q 

i | alphabet latin. so seh seg se —conteste aucun, la formule de I'l etde @: 

: ti VO, comme figures-types de tracé, 

| trouve-t-elle ici une application des plus claire et des plus précise. D ' 

i | | | Toutefois, ce qui n’est pas niable et — hatons-nous de le constater — ce h 

El | qui assura le triomphe de l'innovation du maitre graveur francais, c’est 

/ | Hy par dessus tout sa merveilleuse ordonnance, sa noblesse de forme, a 

( i Bi son «style», qui en firent par excellence le caractére d’époque: congu, " 

| i] i exécuté, lancé & son heure; influencant, guidant, réglementant Vart a. 

‘ I typographique de son temps, action qui se ressent encore. Aussi, & ah 

Ft ce titre, le romain Didot doit-il étre considéré comme l'une des pe , 

q pures gloires frangaises. RRARRARARAAangagggaga ; 

My 

EL A | | 
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> oleae as 

‘ Z Romain. 8 CAPITALES. & Uniformité de graisse des pleins, filet 

u microscopique des déliés et des traits horizontaux substitués 4 Pem~ 

i pattement triangulaire elzévirien. Régularisation de la longueur des 

traits supérieur et inférieur de la lettre E, et terminaison triangulaire 

‘ intérieurement arrondie des extrémités; méme traitement de l’F et de 

ul la boucle supérieure du G. Les montants de I’M ont la direction ver- 

é ticale et perdent définitivement Vinclinaison qu’ils avaient encore 

i dans le Grandjean. L’S, qui dans les 
types elzéviriens présentait laméme 4 BC DHEGH 

t carrure en téte comme en pied, subit i : 2 

i une assez légére diminution de la PI KEMEN OP 

: courbe de téte et recoit une assise trés = ete 

' caractérisée dans la largeur et la hau- Q BAA eel 

teur de sa courbe inférieure. Les ter- 7 i 

- < minaisons de I’S, de la téte du T et Xx YZ 

du Z adoptent la formule triangulaire Re matey. 

arrondie ts oa a b ¢ d e - § h U J h 

} iS ) 

% MINUSCULES. 2 Les particula- imn a. ae 

rités sur les pleins et les déliés, rele- WXLYS 

vées pour les capitales, s’appliquent ae SEA Stee 

| a Valphabet minuscule. ei Ate in- ee ee 

| flexible de la régularité s’y manifeste Dp Celui-ci_recoit sa consécration 

| également, en fixant par exemple au A dans la forme ou Nenchésse Didot, 
qui lui assure un siecle de suprématie et 

centre de la lettre la fermeture de la ne influence encore loin de s’éteindre. 

boucle de l’a et celle de l’e, de méme 
qu’en Sorizontalisant autant qu’il est possible et en centralisant la 
courbe de I’s; enfin, par Vuniformité complete dans le trait de rem- 

placement de l’empattement de téte et de pied des jambages. Le 2 
constitua peut-étre la création la plus originale dans les minuscules 
du nouvel alphabet. Da aux recherches de Pierre Didot V’ainé et de 
son collaborateur Vibert, il n’eut qu’un succés éphémere et fut tres 

vite remplacé par la forme-type innovée par Nicolas Jenson. Wl Cest 
dans la série des chiffres que la réforme est plus particuligrement 
sensible; mais on y peut aussi remarquer le curieux fléchissement de 
la régle d’uniformité, et cela dans les chiffres 4 et 7, seuls signes de 
toute la fonte qui évoquent un reste de l’ancienne liberté de facture.
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a ooooOOOooOaaaeaeaeaeaeaeaeae=qO*Oeee——_—_— ee SSs><<Fs 

i. maintient presque intact de forme; celui de Vitalique voit réapparaitre 

y les /raits de liaison (Voir toujours nos alphabets classiques) et la forme 

a romaine de l’y. BAR RATAAAARAAARAARAAAAaAaa 

i ae CHIFFRES. % Une réforme radicale s’effectue dans les chif- 

f, fres, tous ramenés la hauteur d’wil des capitales : application 

nt logique de la régle d’uniformité. 
is, 

le ee FRANGAISES ET ANGLAISES. @ Une caractéristique 

i. s’établit dans V'interprétation de quelques lettres, et deux notes, 

i qui prennent Vimportance de formules nationales, s’affirment. Les 

fontes anglaises se différencient des fontes frangaises par certains 

s; détails qui leur deviennent propres et qui portent sur les lettres a, b, 

nt q, 8, t, bas de casse, C, G, Q, R, S, grandes et petites capitales, et 

é les chiffres 1, 2, 4 et 7. H La superposition suivante fera saisir ces 

dy nuances de pur détail qui, répétées dans un ensemble, en changent 

i cependant sensiblement l’aspect : aa 

t 
: Sortes frangaises: A, b, q, 8, t, y> C; G O; R, S; 1 2. 4, le 

de Sortes anglaises : a, b, q, 8, i, nye C, G, C: Ry a: des 2, 4, 7. 

li Z Dans les sortes francaises, \e Ca ses deux terminaisons triangulaires, 

. ainsi que celle de téte du G; le Q a l’'appendice accolé tout a fait 

en dessous de V’O, et la pointe du dernier jambage de ’R devient 

horizontale comme la ligne d’empattement; les terminaisons de VS 

: sont les mémes que celles du C et du G. L’a bas de casse a la direc- 

le tion finale de son jambage horizontale; le jambage du b est empatté 

I a gauche; le q a la téte de son jambage empattée a droite; les boucles 

. de I’s ont la forme triangulaire de celles des capitales; enfin la pointe 

; du t est légerement incurvée. L’1 a le délié long; le 2a le trait de pied 

: horizontal et plein; le 4 est ouvert, c’est-a-dire que le jambage vertical 

i ne se confond pas en téte avec le trait d’affaque oblique; le 7, enfin, a 

le trait de téte plein et droit. GARARAGRGERRRAAaaa 

y % Dans les sortes anglaises, au contraire : seule, la boucle de téte du Cc 

} regoit un léger crochet triangulaire en forme de pointe Whamecon; 

: méme traitement pour le G, avec terminaison en pointe de son trait 

4
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a nn 

| Sy 17. VARIETES FRANGAISES DU. TYPE DIDOT Edt i 

Hi ll SOS eo eT EE | 
| ABCDEFGHIJK ABCDEFG a 
i LMNOPQRSTU HIJKLMN k 

+ VXY4 OPQRSTU ir 
| | abcdefghij kim Wxvwvz * 
| nopqrstuvxyz i 

| 1234367890 cpetentg 4 
ie J mnopg Bh 

| ABCDEFGHIJEK | 

i) Pe toe ast) | TREN See | 
| VXYZ files ahs i 

HH abedefghijkim dd. 
|| opgrstuvnys ABCDERGHIJK : 

| 1234567890 LMNOPQRSTUV) J 
i Mil ROMAIN ET ITALIQUE CLASSIQUES i 

\| ij tt 

i) | abedercuisn| |*bedefghijkin 
i LMNOPQRSTUV] | Mopaqrstuvxys | 
HY i ATE 1234567890 | 

| : 4 9 3 4 5 6 8 9 0 CLASSIQUES GRASSES ALLONGEES 

! | | | Rae aan Dp Le succes du nouveau pa gis ) 

|, CATED FBR Re ecteop opp emi ve) 
| KLMNOPORS| | Semimtisairaiee | a 
Eth || A 7 7 servit de theme a des séries de lettres 4 

{ h | He U V X Yi 7, larges, étroites, grasses et —— 

HW ee pemypenarper begins | 
A 1234567890 Iuérent un fonds d'éléments & la typ0- 
i) | | INITIALS CLASSIQUES graphie classique du XIX sigcle. <8 | 

al a 
m1 |) AN q 

AWE : 
i Ni : a 

: t | | 
At i i 
RA, : Se il
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af 18. VARIETES ANGLAISES DU TYPE DIDOT 

ABCDEFGH | | ABCDEFGH 
IJK LMNOPQ IJKULMNOP 

on ee ee 
i abcedefghijk 

abcdefghij Imnopaqrstu 
klmnopqrs VXYZ 

tuvxyz 1234567890 

ee Oe 
ABCDEFGH 

Mee CDE PG Lf 
TKLMNOPOR| |IIKEMNOP 

‘ STUVXYZ @RSTUVXY 

F abedefghijkl - 

mnopgrstuvg abedefghijkt 
ys ew mnopgrstuv 

—£234567890 aye 
BASED EE CLASHION=S ANDLETE HOM ELA 1234 5 G6 8 9 0 S 

ABCDEFGHI re acne 

JKLMNOPQRS 

TUVXYZ ABCDEFGHIIJK 
| abedeghijkIm| | LMNOPQRSTUV 

nopqrstuvxyz XYZ 
| 1234567890 1234567890
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| | 26 LA LETTRE D'IMPRIMERIE i 
| Tee — eee ‘ 

th 
| | | plein final; le Qa son appendice a cheval sur le délié inférieur de 0; q 

| Hie | : PR a la pointe de son pied de jambage relevée; enfin, I'S adopte les . if 
1) | terminaisons & crochet du C et du G. L’a bas de casse a la base de Pil 
i son jambage relevée, le b V’a en pointe; en pointe aussi la téte du jam- | 

| \ { bage du q; I’S a des crochets semblables 4 ceux des capitales et let 4 
ti | ala téte en pointe. L’1 a le délié droit ou oblique, le 2 la ligne de base | 
, | ondulée, le 4 est completement fermé et le 7 a le trait de téte ondulé, 
i) 1H a Vimitation de la base du 2. W A ces particularités du romain s’ajou- | 
/ | i tent, pour Vilalique anglais, quelques autres formules que résume V’al- j 
; } phabet n° 18. C’est la boucle 4 retour en pointe fine spéciale au ¢, ; | 
i | a uy alr, al’s, au 0; puis Pempattement en ligne de reprise oblique, y 
al comme dans l’elzévir Garamond, de la téte desi, /; m,n, P,P, U, 0, Y. i : : JsM,N, P,P, U,0,Y 
i Wi Les chiffres de cet italique sont de forme anglaise tres pure, de méme ; 

| j que ceux du romain correspondant. ; 

MN Nh 
| | } ; Italique frangais : 0, Js M,N, p, Vr, U,V, Y- f 

i | ; Malique anglais : d, J, M,N, P,P, Ul, ©, Y- 

| | Sed ION SUR LES FONTES ANGLAISES. 2 Quel que 
i Mi _soit le type classique de gravure anglaise, on y constate : 1° une } 
if | | sensible réduction de la graisse des pleins; 2° un léger renforcement q | 

I) | 1 | des lignes d’empattement, rappelant le triangulaire elzévirien. Cette / 

aw | note s’observe particuligrement dans les capitales. Au reste, une j 
\ | \ | : comparaison attentive des séries francaises et anglaises de caracteéres { 

yh | de labeurs, daffiches, de types gras et d’initiales classiques, fera vite 3 

| | | la Bits point Ep ces connaissances, indispensables pour la vérifi- 
aa cation des sortes dans les ensembles de style. i 
F | nM | . a 

f | ii 7 o ope 
/ | | i | J 18 GRAS VIBERT. @ Parmi les créations de l’époque Didot, nous 3 
, | | = signalerons celle de Vibert, son éléve (19). Les alphabets romain 

j ih | et italique sont d’une maitrise de gravure absolument hors ligne. C’est ; 

il i] Hr | la seule fonte ot Pon puisse voir le bouclement du K cyrillien uni- 

| | | i formément introduit dans tous les alphabets de grandes et petites a 

i | capitales et de bas de casse romain et italique. | 

FTL | | | ] ES SORTES RONDES ET CARREES. & Certaines séries d’ini- 7 
| Wh tiales classiques, c’est-a-dire appartenant & la famille du type 4 

b N ‘| | | ‘ ] 

en i 
1 

| qd 

He . 
; | \ 

AL a 
wy W rec Se a
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: OOOO SoS 

} Didot, possédérent quelques sortesa A BPCDEFGHI 
5 : Eeaaatseainal 

pointes arrondies ainst 

lt qu’a pointes carrées qui AMNVW JRULMNOP Q 

- 5 furent par lasuiteadop- AMNVW RSTUVXYZ 
1 F tées spécialement par a eee 
it la maison Plon. Z an 

i 3 
: = YPES COMPLEMENTAIRES ABCDEFGHIJK 
I f DE LA «TYPOGRAPHIE LMNOPQRSTU 

CLASSIQUE”. Z Ace moment parait XYZ 

t la Lithographie. Destiné, dans Ves- iy 
, prit de son inventeur, a impression a ee 
q exclusive de la musique, ce mode de a 3 i 

a reproduction, lorsqu’il s’industrialise @ bedefghij k 
et que ses praticiens ont a dessiner Imno pqrs tu 
sur pierre ou sur papier a report des 
titres de partitions et toute la catégorie VXyYZ 
des bilboquets et des travaux adminis- 

, tratifs auxquels il se préte si bien, se 1234567890 
; trouvent amenés naturellement a ré- BAS DE CASSE ET CHIFFRES 
! péter le tracé primitif des signes phé- 
: niciens et ils innovent la keitre baon, A BCDEFGH 
| dite antique (20), dont on trouvera une ° 

description détaillée a analyse géné- IJkKLMNOP 

: rale de la lettre d’imprimerie placée Q RS LU TL xX 
: en téte du tome II. B Les mémes causes cs 
i produisant les mémes effets, !empat- @ bede fg hi J k 

tement quadrangulaire des jambages 
: suit de prés Vapparition de la forme an- Imno pqrs tuv 
: lique, et, sous le nom Aegyptienne (21), 1234867890 
- prend rang parmiles familles de lettres 

nettement caractérisées, que s’incor- 19. Le gras Vibert. 

a pore immédiatement la Typographie. D De cette production on doit rete- 
, a4 air et signaler Teuvre de Vibert, 

LA RASON ET LA CAR AGT lle ARES ss Sees Se 
a ag RIS TIQUE DES TYPES PEN- et dont il fit une merveille d'unité, de 

&- CHES. Z La forme et Vemploi du __ proportions, de mise au point. +8
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| | | | - ANTIQUES & EGYPTIENNES (romain et italique). 

| MNOPGRSTUVAYZ Pit WW e NOPQRSTUVXYZ| | 

i | abedefghijkimn| /abcdefghijklmn| 4 
Hy Opqrstuvxyz Opaqrstuvxyz dy: 
HI} 1234567890 - | 1234567890 | 
‘Wy ABCDEFGHIJKL : | | ApCDEFOHIJKL| | ABCDEFGHIS| 
Hl abodefghijkim| |SUMNOPQRS| 

i 
ves | 

i} ERE eee 
i i | ! minuscules, romain et aque. eo l m n 0 r S 1 u i 

i Hil \ C'est alors que, propagées par I P d ¥ 1 

a dhe ag hon ag = | l ee ee ee 
4 ! le capitales anciennes, avec l'adjonction y ’ I 

HI poet iene, | | 25 ODE 2 6) ae 
A} itera | | ITER L MN) Ue 
Wl Beton eae [Ot ee 
j / ii 21. Alphabets d’Egyptienn i Vase @ 

j | | | ete pe Ge abde fg h ij Eel J i 

i} cae || oper sta ye 
| ! | / er —— », avec les mémes XYZ Sf 

HI ia minwanin | | 1234567890 a 
Hh 

| 
ay AN 

/ h | | 
Fit | 1 

; 

a | 
\ i) 

j 

WV , | 
DN 

aoe ess =
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oO 

type romain et de Vitalique se trouvent 

tellement associés en typographie, h } ( } I I tH t | ] k l M 

qu’on ne peut concevoir aucune fa- 

mille de lettres sans ces deux formules } ( p f R i l y x Y 1 

d’adaptation. Lantique et Pégyptienne ‘ 

eurent donc leur type italique ou pen- 4 \ f 4 ‘ fg h i] h | tt t 

ché. BI Sur le choix de ces expressions 

nous ferons la remarque suivante. Les { 

minuscules d’antique et d’égyptienne i f ‘ 4 Y i y 1 

ne comportent pas, comme Vitalique 

du romain, une forme et des traditions | } 4 A j f q 4 4 

spéciales; elles sont la reproduction Fee a 

exacte de leur type droit, simplement 3 : 

; gravé en pente d'italique. La dénomina- pb Cette forme de lettre est une variéte 

tion @antique penchée, a’ égyptienne pen- Sr ae daa ig 

chée, qu’on leur applique parfois, est Son réle semble étre désormais limité 
par conséquent beaucoup plus pré- aux gros corps d’affiches. 18> 7eB> 

cise, beaucoup plus exacte que celle 

Vitalique, qui implique des variantes  * BCDEFGHIJKLMNOPQRS 

assez sensibles du type romain, alors eee ie : Z : ‘ : puree 

qu'il ne s’agit ici que de la penke don- ers f 

: née a des signes droits. AARRAAa 1234567890 

/ neal ms a 

LBS TALENNES. On designe ABCDEPFPG 
sous le nom dilaliennes un type FL TJ K 1. MN 

de lettre tres employé 4 Pépoque du CO PORS TU 

Premier Empire. Malgré son origina =. jo qe f ghij 

lité propre, ce n’est qu’une égyptienne . 

| aux empattements de téte et de pied kimnopdqrs 
| exagérément engraissés, avec, par Ge eye 

contre, les traits verticaux intérieurs 4 9 QARGOYS 

fortement amaigris; le type est carac- 256 chiller Muses 

térisé par ces deux oppositions de Ah yee a 
graisse. On le grava, comme ceux des p Parmi les caractéres que la litho- 

autres familles, dans toutes les forces, aa —_ ioe eee 

sans omettre la forme penchée. Notre  tettre de Tepend. Son igen aah la 

alphabet (22) est de l’ceille plus étroit. — ¢maigrette»a empattement triangulaire. 

a
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Hi Se —— § 
ae ee 

as CAPILLAIRES ET LES MAIGRETTES. @ La capillaire, 
i | création lithographique (23), fut par excellence, au siecle der- 7 

| | | nier, la lettre des légendes des dessins de la pléiade des Raffet, des i 

Charlet, des Daumier et autres; chacun revoit, de mémoire, les ; 

| | bandes de ces lettres-cheveu soulignant les wuvres des illustrateurs 

vn de cette curieuse période. I Elles eurent les honneurs de la gravure Bi 

il | a typographique et prirent place dans les titres au beau temps des mé- » i 

i | | langes (Restauration et régne de Louis-Philippe). Elles réalisaient le a 

| Wit | type antique-cgyptienne. Leur réle est désormais fini. La graisse les a ; 

| | | | tuées. J Suivant la coutume de l’époque, tout allongé comportait son h 
| Hi large. Le large.a trait microscopique fut la margre/te (23), également > if 

\ | | | imitée des caractéres lithographiques. Son empattement légerement : 

| | triangulaire et absence de déliés dans le tracé de ses lettres classait We IR 3 ; 
| Wn ce type dans la série des latines. FARAARARARAGARAAaa 4 ; 

il i | a 
| | } ABCDEFGHI 2 E MOUVEMENT ELZEYI- @ 

HI i : | 

me Lae RIEN.ZA lapériode romantique 
| JKLMNOPOR gu premiére moitié du x1x° siécle, > | 

i | Sol Weve Z qui vécut surtout d’éléments moyen- ! 

i | ql: : es Ageux et trouva sa caractéristique dans \ 

. k abcdef g h ikj 1 le faux-gothique, succéda, sous le FF 

ih 5 . Second Empire, un retour de vogue | 
i mnopqrstuyv en faveur des types elzéviriens, qui se > i 

\ | ia XYZ partagérent alors le succes des édi- 

Ah : tions avec les familles classiques et le . i 

i | 123 4 56 iG 8 Q O  Didot pur. B Cest exactementen 1858 Ff 

vi Re Théophile Beaudoire langa, sous la uh . que Théophile Beaudoi ca, Ss : 

! | | . i AB CPD) E EG FCT: dénomination d’e/zévir, ses séries imi- ; 

IA tées des formes consacrées par Jenson @ 
| | | I KLMNO P Q, et Garamond et qu’avait pour ainsi dire 
| j : RSTUF XY Z  détervées en 1846 Véditeur Perrin, a 1 

A a : oe la recherche d’un type de lettre pour / 
i | i | a b c d ef ie h a] ki son ouvrage sur les inscriptions anti- t e 

: | | Muopgrsiavge we du Lyonnais. lf Nous donnons h 
j i / i (fig. 24 4 28) les alphabets romain et ; 

: | Hy VS italique des meilleurs elzévirs d’édi- a. 

| \ | [ 24. Elzévir genre Claude Garamond. tion. , 

1 i 7 et 
AN 

ii i) i 

i ia 

Hh TN é 

y s 
BL Ay | - | 

alae een eid
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P ee 
ee 

TYPES ELZEVIRIENS (romain et italique). 7 

AeBIGeDiE FG EI MGB C.D oR H-Geliel 

JKLMNOPOR JKLMNOPOR 

eTuUViYZ SU Vike 

; 25. Alphabet elzévir de Th. Beaudoire. ABGDEFGHIdK.L 

Pusnh ee Dab haG ata eet eee 

J) Kel MEN “O=P QR abcdefghijk]l 

Spe Vee mnopqrstuvx 
ReBEOD 2 F-Gow. jek. Lb 1) 6.7 8-9 0 
MoN-O'P OURS TU Vos BAS 7 7 

ee 27. Elzévir allongé dans le style de 

app edie dm ¢ hij kl Fournier le Jeune. ; 

: MM. Oep qurses t Uv x é 

12.3 4-5: 6-7-8 9c0 A BiG DE FeG gi 

Ae DEE GL IWR le MIN OFP : 

fELMN OP.OR OF RS 70 VW 
SP Vv Ay eZ Wee 

: GB.6.0 C2f Dehidef Reb 

mnopaqrstuvx ABDIMN 

3 See 

teat 3g 5°07 8G 50 2 ae 

26. Un des meilleurs types d’elzévir | 2 b & d : . & h ; J k 
pour labeur. Imnopgqrstuy 

pb Le milieu du XIX° siécle vit se pro- x z 
Y, duire un’ mouvement rétrospectif ! 2 

en faveur des types des XVI° et XVII° > 7 

siecles; les alphabets ci-dessus marquent 12345 6 Wi 8 90 ‘ 

les variétés d'interprétations d’époques 28. Italique du romain elzévir ancien 
auquel ce retour de vogue donna lieu. n° 27, avec ses lettres capitales ornées.
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f \} oe eS eS eee 

we 
| | J ES LATINES. @ Bientét on youlut étendre aux initiales elzé- ; é 
| AEH Viriennes le développement qu’avaient regu les initiales classi- y 
| | il ques, c’est-a-dire les doter de la graisse exigée pour le renforcement F 

| ! i i i Visuel de certaines lignes, de certains mots vedettes, et l’on aboutit a : 
| | | i ' la création du type /atines (29), qui doit étre considéré, ainsi que nous ‘ 
| Hi] | le prouvons dans notre analyse du tome II, comme le gras elzévirien. ! 
He I Wt 
Wa 
| | | ANALYSE pu Z Les Jatines vésultent de Vapplication de F 
i Hit | CARACTERE LATINES [empattement triangulaire horizontal a pointes 5 
i se vives au type égyptienne, et cela dans les deux . g 

| | alphabets, d’une fagon trés uniforme. Exemple : aa f 

il Hk Y On pour- 

Hy ABCDEFGH ait objec- sm Aa Bb Cc 
AY ter que le a 
Hh [JKLMNOP ©", = Aa Bb Co aan 
A) ; ss qu ni 

Wh ORSTUVXY “ace «Be Gg Hh a 
| : Ze ais ures Be Gg Hh i 
wa . . provenance : 

\\ | ; i : abede fg hi J romaine, et que par conséquent elles 1 

| Wie kl doivent découler réguligrement de » ii 

HI : MNOPC PS  pexevir, Nous ne nions pas le fait. 4 

AW ies upitans Wiclient esnpartenen ah ; es capitales W’elzévir comportent évi- j 

i f | tuvx se demment’application de la base trian- 

; | i i 123 4 56 7 8 90 gulaire d’empattement; mais la minus- a 

One cule romaine elzévir procéde d’une oR: 

ii 4 ee TANS: toute autre formule; car, comme nous . 

| | | | pb La vogue elzévirienne nous valut’ l’ayons démontré, ’attaque de son jam- ti 

i \ i ce a ——— Aes he bage vertical figure un empattement . 

i i fh forme doa sortt Z eee incliné. W Dire encore que le type /atines eh. 

j i | | variété élégante de la lettre romaine est V'application aux minuscules elzé- . 

F i \ 1. et de son empattement triangulaire. viriennes du principe d’empattement Th 

: I it) qui régit leurs capitales, serait non 4 

| | f moins logique; cependant, il resterait 4 expliquer le jeu d’extension et 7 

| ] ii} de rétrécissement, de maigreur et de graisse auquel se prétent les /atines ®t. 

a \ | et qu’il ne sied pas d’appliquer a la forme reconnue immuable du : 

i | | romain elzévir. I Des lors, Végyptienne remplit 4 merveille les 

| | We 1) a 

| Hi 
: | ) | 4 
eA) | % 

Ly | | . 
: | i yi | 3 
cnn ¥ 

HL il ‘ | a 
hy HN 

__ es 

a a Sil
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. HISTORIQUE DE L’'EMPATTEMENT 33: 
; 

: conditions de simplicité et de clartéréclamées pour unedémonstration. ‘ 

: D’autant que la question graisse joue ici un réle capital. Par exemple, 

i le délié, dans les /atines, est toujours un peu fort de graisse : jamais il 

: n’arrive & la finesse microscopique du Didot ou de l’initiale classique, 

; de méme qu’il est plus gras que celui de l’elzévir; la graisse des déliés 

f de ’égyptienne s’en rapproche donc d’une facgon générale beaucoup 

plus, tout au moins pour les séries maigres; car pour les séries grasses 

: les proportions sont telles que lassi- 
milation a Végyptienne ne laisse gy nen li Kk LI Mm 
a aucune objection. Exemple : : 

, WCes principes admis etlesalphabets ] ] K k i ] M m 
comparatifs étudiés avec un peu d’at- ; 
tention, chacun pourra discerner, de chee N ll P D R rt V y 

; quelque affublement qu’on la puisse 

| parer, cette famille de lettres, dont ,,, Nn Pp Rr Vv 

le principe dempattement comprend » Exemple démontrant la transformation 

des nuances variées comme le mon- des lettres par la modification de 

trent les spécimens ci-dessous : Len paeneny 

HH HHHH Haus 
Formes variées de Latines. 

. ETEES Rok BCD EEG 
MONASTIQUES. Z I nous faut 

maintenant définir la variété des a Bel J KL MNO 
monumentales (30) et monastiques (31), P QRS TUV X 
qui se confondent : laddition d’ini- YZ : 
tiales a queue dans le premier — pour 
un emploi régulier de deuxeilsde 1292345678 
capitales — étant la seule distinction 90 
du second. Ii Leur caractéristique gé- 
nérale se trouve dans la maigreur du SO ce oipaiales: 
trait et la carrure de l’wil, c’est-a-dire pb Sous-ordre des latines, elles s'en 
que celui-ci est aussi large que haut, 4 fone pyay Beige 
Vi et l’s exceptés, bien entendu. Le  chement oblique et extéricure, puis par 
trait d’empattement est excessivement leur maigreur de trait. 28 Teh Te
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| 34 LA LETTRE DIMPRIMERIE 

| | : allongé, de coupe trés effilée, et les retours des traits horizontaux, | 

HIE} comme dans VE, I’F et le T, ont une direction extérieure oblique. L’A 
| | a la pointe surmontée d’un empattement a cheval sur ses deux mon- i 

NH tants, sa barre centrale est facultativement droite ou s’orne d’une i} 
if | | pointe formée de deux quarts de cercle 4 
mW A BOG D E accolés; le C et l’S ont leur terminai- ij 

| | 7 P f p ; son en pointe d’bamegon. Les chiffres, . 
| i | FF g G i H ] I pa avec leurs traits de terminaison d’une j 
| Wi) extréme finesse, n’offrent pas l’aspect | 
Wi | kK K b L M M N N p © de stabilité des autres signes. IJ On fit 

Hi a beaucoup usage, pour les souches 4 
| i f z 
Pie - a Qe RRR ps de gros corpsde monumentales ornées 

| @entrelacs. Les monastiques trouve- : in | Pee Vewe NOt Ve ql 
it | | : - " y 2 ; rent leur emploi et leur succes dans 4 

| | pz la carte de visite. | 
ane 
WE . Ht 1234567890 ao | 

i} 1 ! : 31. Les Monastiques, petites et 4 
| | | ; grandes capitales. | peed aux formes précédentes 4 

: hit / Dp De lordre des «monumentales », s Eee Spesimey ae quate Wea 4 
i i age! J, elles s’cn distinguent seulement C@vacteres de labeurs en Usabe (36), i 

i Wa | par l'appendice qui orne chaque lettre. ainsi que la série des principaux ro- 4 

\ | Hl} de leur alphabet d'initiales. s¢8 se | mains créés par l’Imprimerie natio- 

(| ii nale, nous aurons terminé analyse ‘ 

i Hib | des familles de lettres-types qui constituent le fonds des caractéres 
| | i ; typographiques dits c/assigues et sur Vemploi desquels vécut 'Impri- ; 

) 1 i merie depuis son origine. 2 Naturellement, il se fit de ces formes- 
il | | |) types des interprétations et des adaptations nombreuses, parfois 4 
j | i poussées jusqu’a la haute fantaisie ; il y eut surtout multiplication, E 
: | | | depuis le xvm° sitcle, de /eHres ornées. En constituer le catalogue se- 

I i rait sans doute d’un vif intérét; mais ce travail, si on envisage au Ft 
] i : point de yue de l’enseignement de V’art typographique pur, nest pas ; 

| | dune nécessité absolue; néanmoins, il est bon d’en avoir une idée a 

| i | énérale et c’est ce que nous allons entreprendre dans la deuxieme | a 8 | Pk , ; 
mi partie de cette étude de la Lettre, spécialement consacrée 4 l'emploi 4 

| | i du matériel typographique de Vorigine de Imprimerie a Paurore du 
1 \\ | xx° siécle, c’est-a-dire jusqu’a l’'apparition de la production moderne. ’ 

{ | q 
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| HISTORIQUE DE L'EMPATTEMENT 35 

32. ROMAINS CREES PAR L'IMPRIMERIE NATIONALE 

| 1540. — Ciavve Gararonn. — Type dit de /Universite. 

| MeCDEFG A'BCDETG 

| HIKLMNO HJKLMNO 

PORSTVX PORATVS 
| PZ E Y7Z2evV 

abcdefghik abcdefghik 

| Imnopqrst /mnopqrst 

vxyzéaze xy peaGed 

KAAITA Ri Rpytlitasixu 

1234567890 1234567890 

\ 1693. — Panis Grannsean. — Le Romain du Roi. 3 

ARODEFGHI ABCDEFGHI 

JKLMNOPQR JKLMNOPGR 

SF UV WX TZ SET Uae XA Ze 

abcdeet phijki “2b cde kek 

mnopqrstuvw mnopgqrstuvw 

xyz& & il ft tb xyz aft fii 

1234567890 1234567890
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i ia 36 LA LETTRE D'IMPRIMERIE i 
Why i —————— 

\ | Z 33. ROMAINS CREES PAR L'IMPRIMERIE NATIONALE j 

il | = EES ‘ 

| 1 1740. — Louts Luce. — Types podtiques. : 1 

it ABCDEFGHI ABCDEFGH] | 2 
al JKLMNOPQR JSKLMNOPQR F 
nT eu Vem ¥ STUVWXYZ Si 
WY | 

| | abcdefghijklim abcdefghijkim Bi 

i ti nopqrstuvwx yt nopaqrstuvwxyx i 

AL daeuadiducee éaeadéloagea | 

1 i) Peete OL). 62,5205) 6 > 
i I f fi fA fl eeLaa AH FAM ' 
Hah 
Hy LaF PESTS Pay ys 67 69% i 

| 1812. — Firvin Divot. — Types millimétriques. : 

i li ABCDEFGHIJ 4ABCDEFGHIJ 
HH KLMNOPQRS KLMNOPQRS . 
| | iy xy TUVX ' 
a! 
q abcdefghijkim abcdefghijklm f 

H\)) nopqrstuvwxyz Nopgrstuvwry2 FZ 

) Hi éaeuadidticxene eeaudéioucee., 

Ml ie ine than 
1 | fm eA Ml ceria f fif AH 
haa qq 

|| reGUYSbb 7so0 4erZsozsge a 

— aes 
: ill ‘ 

NU . | 
NS a 
AW 4 
BIN an
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34. RUMAINS CREES PAR L'IMPRIMERIE NATIONALE 

] 1818. — Romain de Jacque. 

| ABCDEFGHI ABCDEFGHI 

JKLMNOPQR JKLMNGPQR 

| 2ST U.Va Y Ab ST OVX YY € 

IE 
| abcdefghijkim abcdefghijkim 

nopqrstuvwxyz nopgrstuvwxrys 

| 6AcnAdiddcea Caeddéidicee 
Me Gre Be) ge te Pt) 
| rik mA mM Rong |. 

1234567890 4234567890 

(1825. — Marceiuin Lecrann. — Types de Charles X. 

AsBaGel oho EG Hl! Aep C2 bak Gard 

|p JK MNO POR: JRL MNO P OR 

| SPU VW XY 7. STU VW XY 

abcdefehijk atedefghijt 

| Imnopqrstuv¥ Imnopqrstuv 

| wxyz Weds AZ 

Crave ase-t Ou tera el Ge 16:0 : 

| 15-3490 7 B90. 0 LAP AH 

A93456789 0 128456789 0
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, 35. ROMAINS CREES PAR LIMPRIMERIE NATIONALE 7 

l : 1847. — Marcenun Lecrann. — Nouvelle ane | j 8 

1 ABGDEFGHI ABCDEFGHI | 7 
| i} JIKLMNOPQR JKLMNOPOR - 

Ny STUVWXYZ STUVWXYZ |Z 
WAY! | abedefghijkl abcdefghijki | 7 

{| mnopqrstuvw mnhopgqrstuvw | . 

| ql pun? vy % Sa 

Ae G6aevaeion eaeadetoa | Te 
| |) ee en) rae ele ®. 

i : 1234567890 1284567890 | 
Hi} 1234567890 .1234567890 |@ 
i | 1904. — juves Héwarre. — Caractire Jaugeon. q ” 

y ii ABCDEFGHIJ ABCDEFGHIJ | | 

i i KLMNOPQRS KLMNOPQRS | | 

HW TUVWKYZ TUVWXYZ . 

||| abcdefghijkIm abcdefgbijbim | 
li : po ee sy? Ag er A ; 

A, éaseuadtdticuaaw aeudéiroucgeae 

ND peter §@lan() e088 5 le» ae 

|) KarThG Ohh eAfPffpl pf | | 

1 || 1a944678900 023456678 oP 4 

HH | | 
i 
Ht q 
WN ‘ 3 
AW L Sian 

—
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si 36. LABEURS CLASSIQUES 

| ELZEVIR corps 9. Corps 9 DIDOT. 

| bea Vinvention de l’Impri- pe Vinvention de I’ Impri- 
merie, je ne crois pas qu’il merie, je ne crois pas quil 

y ait de dynastie plus célébre, y ait de dynastie plus célébre, 
ni de nom plus fameux et plus ni de nom plus fameux et plus 

F populaire que celui des Elzé- populaire que celui de la famille 

| ABCDEFGHIJKLMNOPQR ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 

1234567890 paris 1234567890 1234567890 parts 1234567890 

| 
j Classique FRANCAIS corps 9- Corps 9 classique ANGLAIS. 

| § Pendant plusieurs années nous Pendant plusieurs années 

avons vainement essayé d’attirer nous avons vainement essayé 

| le symbolisme vers d’autres buts: d@attirer le symbolisme vers 
il s‘est énergiquement refusé a dautres buts : il s’est énergi- 
nous suivre. Dans les revues des quement refusé ad nous suivre. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

! 1234567890 paris 1234567890 aaabqsty 1247 CCGQRS cears 

| Db Nous ne pouvons mieux clore l'examen des différentes phases de cette étude retrospective 
| Y, de la formation et du role du caractére romain, qu’en le montrant sous son aspect le plus 

| usité en labeur classique, oii nous le reprendrons pour le suivre dans son évolution moderne. 
| 

| 
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| | | 4 
uy an q z 
We i . 2 4] tf 
i | | Ow youpra BIEN PROCEDER A L’ETUDE DU CHAPITRE SUIV-ANT EN ; H 
il COMMENGANT PAR L'EXAMEN DES FIGURES, LA LECTURE DES 5 
1 i LEGENDES ET DES TOPOS QUI FORMENT UN TOUT ELEMEN- - j 

j i TAIRE; PUIS REYENIR ENSUITE AU TEXTE NUME- 
ih) ROTE, LEQUEL S’ENCHAINE EGALEMENT ET DONT 
| i LA LECTURE DEYIENT D’AUTANT PLUS INTE 7 
\ / | RESSANTE ET PROFITABLE QUE L’ON 4 
| i Y COMMENTE DES SUJETS DEJA q 

| i | | CONNUS OU DES CAS DONT j 

ii ' ILS SONT LE PRETEXTE. 7 
I 
wea | ' Zr "5 fo 4 
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{ il 0 4 

Hi | ' 
| | 4 
an | 
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Hil} 4 
! | | 42 LA LETTRE D'IMPRIMERIE qj 

) | ‘ QoS @g 

I") | Hh | | 
iH 
iH | i PLAN DE CE CHAPITRE / 

Wa | | 
} | 

j 
) | q 

Hi 6 4 | 
i | 
| } j 
) 

it ye avons maintenant a étudier la création de la lettre métal- 

| - lique, a la suivre dans son évolution, dans le développement i 

| i! : de sa forme, puis 4 en montrer les applications-types, ?ornementa- ; 

| | tion d’époque ; en un mot, a faire Vhistorique du titre typographique ! 
i 4 | et de la page de texte depuis Vorigine jusqu’é nos jours. Pour par- » | 

! | | Yenir a ce but nous emploierons la méthode qui nous a si bien servi 

i dans le chapitre précédent et dont nous avons éprouvé les qualités ’ 

| de clarté et de rapidité ; de méme que, pour les divisions et les lec- 
| Hi | tures facultatives de notre texte, nous croyons pouvoir répondre aux 

aa | exigences de toutes les catégories de lecteurs. I] Nous présentons 

} donc, dans un ordre chronologique autant que possible, une série de ; 
Way ne : 3! que ep 
ii spécimens choisis de facon a constituer une galerie parlante, suffi- 

ii | samment instructive par elle-méme et dont chaque figure, numérotée, 

i | Hi | est accompagnée d’une légende et d’un bref commentaire sous forme 4 

I | | de topo-vedette que s’assimilera facilement le lecteur tout en feuil- 

i | | letant Villustration. Ces topos s’enchainent, font corps les uns avec 

if les autres, et leur ensemble est une condensation, un résumé de } 

i | Venseignement que nous voulons effectuer. J Enfin, sous la méme ’ 
t | 4 
il Wh numérotation, le sujet de chaque topo se trouve repris dans le texte ! 

i | du chapitre, ot il regoit tous les développements qu’il comporte. } 
| | 

| 

Wi 7 
i| H| Gi i 

i | 
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a | a 

‘| | | 
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37. ves wanuscerts. — rx* siecle. Page d’un manuscrit carolingien. (B. B.-A.) 

Dp Au temps nébuleux de I'an mil, soit presque cing siécles avant l’invention de I'lmprimerie, 
Y, Yart du livre manuscrit et enluminé produisait des pages que la plus belle typographic 

moderne lui pourrait envier, tant pour l'élégance, la varieté de la forme que pour le grou- 
pement des caracteres, l'unité de style et I’harmonie de l'ensemble décoratif. +8 s<& Dek
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ae 44 LA LETTRE D'IMPRIMERIE 
i SA PL aS Sn ted rk ee ; 

|| EEE | , 
i] | i| Zz ’ 

i H | v md ~~ , . 

NA CREATION de la Lettre métallique. 
| Ri ih h 

ai f . 

mT 3 | 
Hh A 
i : 

A LQEUVRE DE MAYENCE 
il | 

4 

Hal 
| | 

; i | 37. Mettons-nous, pour commencer, en présence du Livre 

| | typographique débulant sans Hire. Le degré de perfection auquel la 

| ) calligraphie romane avait su porter le décor de Viniliale wWest-il pas 

il | admirable? Et, en analysant la page merveilleuse que nous avons tenu 

| a placer en téte de notre étude comparative, comme un parfait modeéle th 

i | d’émulation, ne semble-t-il pas prouvé que ce que la typographie cher- 

a cha durant cing siécles, la calligraphie l’avait déja réalisé cing siécles 

He auparavant? Car, si le texte du titre-frontispice, tel que Pusage ena 

Maal : établi la formule, differe de celui qui servit de theme a la composi- i 

Hil | tion carolingienne dont nous nous occupons, le jeu des gros et petits : 

WW corps de lettres, de la variété et de appropriation de leur forme, de . 

i WL leur disposition, de leur groupement; la nature des ornements dont ism : 

| | sont accompagnés, habillés, ou qui les enchdssent, ce grand art de | 

| | Vharmonie, dirons-nous, y est exactement le méme que nous honorons 7 

i | 1 aujourd’hui, que nous cultivons, vers lequel continuellement s’élan- 

: nt cent nos aspirations... et que nous n’atteignons pas toujours! 

| | 38. Si nous nous plaisons 4 rendre le juste tribut d’hommage 
i | Hi | auquel a droit Vart des copistes du moyen age, nous devons pareil- Hh 

| | WH | lement nous empresser de reconnaitre que Vheure vint ott la pro- . 

iW ) | duction de ces derniers ne répondit plus aux besoins et ott leur réle | 

! | | dut prendre fin devant la nécessité ott lon se trouva d’innover en | 

ii i Hi art graphique. On connaissait depuis longtemps la taille en relief. q 

| | | Ambroise-Firmin Didot rappelle que Pline vantait une invention ; 

| } | merveilleuse et presque divine, qui permit a Varron de reproduire dans 

| | i i, | son livre des Imagines les portraits des personages illustres et d¢ les 
ery AN | 

Wy IN | : ’ 
A 
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Ha | 
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TU | 3 
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| 
38. LA xvLoGRAPHIE. — xv° siécle. Le Sainl-Christophe et sa légende. (Cabinet des Estampes.) | 

f ) Mais l'insuffisance de 1a production manuscrite du livre et de l'imagerie conduisit a 

Y, rechercher des procédés de reproduction plus rapides. On commenca d’abord par tailler 
; en relief le texte des légendes accompagnant les images xylographiques. <8 s<f <8 

|
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Hi | ee ee ee een en nee 

Hi | 
| I multiplier a Vinfini ; procédé sans nul doute emprunté ou inspiré de 
il | | | la gravure des poingons pour la frappe des monnaies, sceaux et mé- 2 
| iI dailles, pratiquée de toute antiquité. N’avait-on pas également relevé i} 
Wh | trace de procédés d’impression dés le v1’ siécle en Chine, puis en ee 
| Corée, en Perse, en Arménie et chez les Arabes, dont on cite un a 

} ) | fragment du Coran obtenu par impression au x° siecle? Cela, cepen- 
, } | dant, ne ressemblait que de trés loin a la typographie mobile euro- 1 

iH) Vai | péenne du xv° siécle ; car dans tous ces essais, d’une fagon géné- 

i | rale, il ne s’agissait d’autre chose que d’une pierre, d’une planche = 
i Ht | de bois ou de métal quelconque, sur lesquels on avait gravé, soit 
Ny en creux, soit en relief, une image ou un texte dont on obtenait la 

} | reproduction aprés encrage, par frotton ; c’est-a-dire de procédés 3 
i et méthodes d’impression tabellaire. Ce principe trouva des appli- | 
| | cations variées : d’abord dans Vimpression des étoffes (tapisserie H 
I) i | de Sion), puis dans la confection des cartes 4 jouer, dont Vintro- Mf 
il i duction d’Orient en Occident se fit par les relations commerciales 
| | i | du bassin de la Méditerranée, par les croisades et les pélerinages d ry 

i} Ni | ’ en Terre-Sainte. Des cartes 4 jouer, le procédé s’étendit bientét a q f 

it la production des images de piété, qui eut un développement pro- 3 r 
H Hi | digieux dans les monastéres et couvents du moyen age, lesquels FF 

1 Wi entretenaient, comme lon sait, des corporations de copistes, de ru- 4 E 

iy | | | bricateurs et d’enlumineurs. La xylographie d’édition, c’est-a-dire 2 
\ ! iil Vimpression d’images en livres, devait naitre de cette pratique, avec 4 Mi 
it Vaddition de légendes au bas de Vimage gravée en relief sur plan- - 

| | che de buis ou de poirier. La reproduction s’obtenait toujours par Bs 
| at le procédé du froson, qui consistait 4 charger de noir la planche de |. 
| | | bois, puis & appliquer dessus une feuille de papier légerement hu- 
il ‘| j mectée pour faciliter Vadhésion ; on passait alors sur le papier, en ae 

i a | appuyant doucement, un frotton de crin ou d’étoffe, jusqu’a ce qu’on 4 

hi a ait obtenu une empreinte parfaite de image ou du texte. Et, comme { 
} | Hi autrefois les Chinois, les Japonais, les Coréens et autres peuples asia- » } 
| Hii tiques s’en étaient assimilé la pratique, surgit Vidée d’assembler un a 

‘ i certain nombre de feuilles et de constituer de petites brochures 
{ Hy i anopislographes, c’est-a-dire aux feuillets imprimés d’un seul cété. Ces | 

| | ouvrages étaient surtout des donals, sortes de grammaires 4 V'usage , 
j Mik il des jeunes étudiants, ou des speculums, recueils de préceptes religieux, ‘ 
[} | | | dont le débit était considérable. i Cette méthode industrielle semble 

j in i| 4 MN : 
k I) i a 

(Wi 
4 g 
a . 4 
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; 39. Le uivre xvLocRapHique. — xv" siécle. Page de la Bible des Pauvres. (Coll. Ed. Rowveyre.) 

Py Db La taille de planches de texte vint bientot permettre la confection de livres entiers. Les 
( Z, textes de la « Biblia Pauperum », sont la reproduction fidele de l'écriture de l’¢poque. 
F La taille des caractéres y observe les abréviations en usage et l'on n'y reléve rien qui ne soit 
1 | une complete imitation des pratiques familiéres aux copistes. <B> Deke Dek Des Tesp
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oOo SS 

est abondante, riche et notamment capable de constituer, sur l’ossa- 

ture de la Lettre, un bagage a usage particulier de ceux dont la 

profession sera précisément d’en styliser etd’en multiplier les emplois. 

Ne serait-ce que dans le 
but dejugerdelintensité 7m 
de Veeuvre qui incomba ah a hent les voy 
a la fonderie de caracte- S—— 
res, pour parvenir a pé- ecles purus que A tory leury 
POUILLER successivement LA 
LETTRE MOBILE des PRATI- lug (ages tt tol ricbes zw 
ques de son execution ma- aE 
nuscrite, c’est-a-dire des WKS al fout whrenrs ALS py 
blocs polyamatiques, des : 

signes d’abréviations et (I$ POURS gue aug vulxscar 

arriver enfin a la LETTRE 
ISOLEE, on devrait s’impo- al leg coment plus gptuters tof 

sercommeundevoircette 41 - = 

étude des premiers Vagis- fendxe 6 TUBS ct violeres q 

sements typographiques truly 
pour le fécond Lahen len four les ke 

ment général qu’on en 40. vécerrure ves wanuscerts, — xiv'sidcle. La gorbique 
. - du xr9° sicle. — Abréviations, lettres doubles ou grou- 

retirera.MAussicroyons- pees. (B, B.A.) 

a —e is Cee os C'est ce qu'on peut verifier dans ce spécimen tire de 

ee ute pEcharaiolre: D I’ «Information des rois » (Bibl. nat., ms. francais 
la vérification lettre par 1950), Le technicien du Livre qui n'a pas eu le privilege 
lettre du texte manuscrit de faire un séjour a I’Ecole des Chartes y trouvera, en 

de notre spécimen. Ce outre, nombre de sujets d’analyse ou d’observations 

petitexercice aura le mé- _surleuses. eb Tele Teh Tee TeBe Te Teh Tee 
rite de faire triompher 

p . presque instantanément de recherches souvent trés ingrates pour qui 

n’a pas de connaissances en paléographie. Ce simple e/ément de péne- 

tration, si ona la patience de se Vassimiler, rendra attrayantes des 

investigations qui eussent paru inabordables sans son concours, dont 

le sujet méme eit passé inapercu, ou bien dont les répétitions eus- 

sent fini par rebuter. lJ Dans ce texte on trouve donc 4 observer : 

1° Pemploi des doubles lettres et lettres groupées, que nous indiquons 

en italique; 2° les signes d’abréviations : yoyelles surmontées d’un
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| SS 
WW I Ce ee TE ee RT ee et ee 

i a 
| | HH trait qui tient lieu de la consonne suivante supprimée, par exemple : f 

! i ats pour ains, tiures pour injures; dans certains cas, le trait remplace 

| | i les derniéres lettres d’un mot entier : q pour que; puis des signes 

nh conventionnels de terminaison : ici c’est le 9 pour la terminaison j 

Way us (plus); 3° Vabsence com- q 
ya fn9 plete de ponctuation (sujet 

Wawa) sur lequel nous reviendrons), 
ol, Be Se oe 

ih | ‘ BY O)) . OV) AINE A1L ay Voici donc une mise au net 

Wa ot G yy we : de ce texte: 
Wn 2 JINSaiance aka Sine smarte 
i o conks ve atterBement quate « Sachent les roys et les 

ait f 5 

i Rohe eequane precienft Sree princes quer touz lua 
i tee - — subiez sages et folz riches 

li toava afin uctulen weep ayes fols | 
Wl et poures il sont debteurs 
en ee ee povres ils debiteurs 

Yn ais plo aus poures que aus 
| \ } 41. Vécriture ves wanuscrits. — xv° siécle. ging be aux ee 4 aux | 

‘| | Gotbique de la décadence. (B. B.-A.) a natty . 
wh aii) rd re riches car il les doivent 

| a Db La seconde forme d’écriture qui pénétra dans ils doivent | 
a j Y¥, \e livre manuscrit, connue sous le nom de 0 y 

a « gothique de la décadence », fut une imitation de plus _garder et deffendre 

Ty la ¢ cursive gothique » usitée dans les actes royaux, des wures et violeces q 
a dans les pieces de procédure et autres emplois admi- ue oe 

nistratifs ou prives, sed seb seb se vem leur font les riches. » : 

ial 
i Al. Le Livre n’était pas seul & réclamer des moyens de produc- 

| | Hi tion plus rapides. Par le développement de la civilisation, la « pape- a 

ua rasserie » qui gravitait dans son orbe suscita un accroissement de 

ij i juristes, de plaideurs, d’écrivains, pour lesquels une simplification | 

eM) des caractéres gothiques, si compliqués de tracé, se présenta comme 

| dune extréme nécessité. Ce qu’il fallait obtenir, c’était un jet de ; 

at i | plume plus expéditif, plus couran/, c’est-a-dire permettant Venchai- | 

i | Re nement, la liaison des lettres, obviant ainsi & Varrét qu’exigeait, dans 

By | Vécriture, le dessin séparé de chaque lettre ou signe. La cursive- 

| | || Hi gothique Vint résoudre le probleme. On Vutilisa dans les chartes, les 

4] | me registres et autres emplois de son domaine; son succés fut tel qu’au 

| aie xv’ siecle elle conquit sa place dans le Livre, concurrengant com- 

Ht i plétement sa rivale. GG AARARAgggaeaaagaagas 
: i F 

BA 
et AM. 
| til : 
se va | 

; 

A 
: q Ht 
ALIN
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| 6€ Notre spécimen est tiré d’un traité de Saint Bonaventure exis- 

: 4 tant a la Bibliotheque nationale, ms. frang. 926. Quelques doubles | 

1 Sie otpolrio qd eft: FSarliora 
a Oe tlonis queppofira alijspar | 

| >a y its orators fignificanoit’ : 
aca aur compler, auciucat | 

| aut ininuit. P2cpolitio quot acim” 
. Ging. Quid2Calirs ni.Qiar cals | 

| Duos:-QuizFleis 1avltiis.Da ppo- 
| fiflones arficafis: ura. apud. ante | 

SDUCrMUIM.AS.cra.ArAL ATCA. rotvét. 2 
| erga cetadnrerniva.nira.ueta of 

| pone. per.we. weer (Om.port.rras , 
Vitra. peerer.fupea.crniter.uly.{em6 | 

. Plies. Que dininns ei? Flo pacrein 
| aApULvilla.anceedes .courrhunimmn | 

. 908.018 renil.dtra fori. arai vine’ | 
) Frcatempli.contra hottes.erga your | 

: quos.cFira termes. inter naNes 1 | 
. Trameniainira tectilueca maceltint 

dbaugeritpone mibunal.pparierent | 
weienetya yprevditnglina (como | 

42. canacténes xvLocrapniques. — Premiére forme : gotbique angulaire. — Spécimen d'un | 
Donat conservé a la Bibliotheque nationale. (B. B.-A) | 

WWE Fae sett tans fe rl tl compact olgg ene page de Ue, in rope | 
tion fidéle de la gothique carrée @ aretes que nous connaissons (fig. 40): meme dessin, mémes | 

| abréviations, le tout groupé dans un systématique tassement. S<8> Teg Tek Tes Teed |



nth | oe a 
| | ' 

VTE a 

| ! | | 

| i 
q 

HW Ih | 
] 

HF i x 

, | 52 LA LETTRE D'IMPRIMERIE q 

iM 
rT re eR TL ts” ae ee kare 

Hl I : 
WAH | ettre: ’abréviati rquer né i eh 
i | | oe is d abréviations. Remar quer néanmoins le curieux tracé de ii 

{ i | crea de | avant-derniére ligne. B L’ensemble de cette piece présente ! 

| | a exécution aussi parfaite que caractéristique. La stireté du tracé 4 

| WY es lettres est particuligrement remarquable et Von ne saurait tro i 

| Hi admirer | égalité de force de trait obtenue dans le maniement a 4 

| } on ainsi que son impeccable régularité; en un mot, ce manuscrit 

I! ial réalise un spécimen calligraphique de trés grand intérét. Son choix | 

( | 1 pour notre démonstration, et pour toutes ces raisons, est des pl ih 

We heureux et des plus effi aAAaaaag ; ee plus efficace. G@AQGGARRGARAAAATaA 

WH —— 
HI 4 7. : , a : 4 

| i] \) 42. Ces besoins n’empéchaient pas les copistes de réaliser une 

) eles mise au point de la gothique angulaire, a limitation de a 

ii | on Vinterprétation xylographique produisit de vrais chefs-d’ceu- : 

| | i pee de notre série révéle une habileté de conception, une ' 

| Hii | ss € de tai le auxquelles il n’y a absolument rien a reprendre. Cest ; 

| i) | | Hil an de livre conditionnée selon toutes les régles de la logique,et \ 

ly | | utenberg — on pourrait Vaffirmer — n’eut pas a puiser a autres f 

, vi sources les données ou V’inspiration de son premier caractére (53) ‘ 

: | i|| see bien que la disposition du texte de la Bible Mazarine a laquelle } 

i\| Hil | il présida. Nous devons mentionner toutefois une réserve d’attribu- 

j | i| | tion signalée par Henri Bouchot, qui prend soin de faire remarquer 

i | | | que «d apres des constatations récentes » le Donat dont nous parlons ' 

i . | «ne serait qu une weuvre postérieure a Gutenberg, obtenue en repor- ' 

! | | | sa sur bois les caractéres d’une forme préalablement composée pour Ft 

i | impression ». Mais cela, dans quel but et pour quel avantage? Le } 

i | | i | we serait-il vrai, qu’il n’infirmerait en rien la pratique de cette forme ’ , 

NW | e lettre par les xylographes. GERRHTRAAAARGAgagaa ; 

Hl | 
I | eS meets ponctuation apparait, jetant quelque clarté, quelque ' 

} i . Hee a lecture. On remarque deux formes d’r, Vallemande F 

; i I | etla ee le trait oblique sur 1’; des abréviations nombreuses; hi 

{ i i) | peu de oubles lettres, sauf pourtant un excés de doubles pp, avec i 

i | Wh = ou adjonction de traits abréviatifs se traduisant par per, pre pro, t 

‘| | ee page pe en outre Vinitiale ornée marquant alors le 
va a , : sie ‘ os 

| | Ss Sea d y ouvrage, et fournit un exemple de V'usage déja ? 

| | | - i ploi d'une capitale pour la premiére lettre de reprise du 

| \) i comportant V’initiale de commencement. a tt 

WE . 
) \ i | 

i | i | 

A | 
HN 3 i i 

BLN 
BU WANY | |
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: 43. Chez les cartiers, dans les monastéres et méme dans certaines 

| industries, s’étaient formés de véritables maitres dans V’art de la taille 

| | 

Caren ae eae saan en eee | 
| EE Mona micas dng wan yee | 

| ACN snta Ra opis uct ang Po 
}] foeenas bees obemno quae defers lrzcnitet | 

. SEF Tata firtn erbomindingpetea ies quot fire 
: - BO ee Ee econ | 

a Au pUUS pemitena eguics necea sfelf9 i 
faloqesnn mo abentucn adr bates oh 
omni defpermeno tebes qavtah mi fiffire Koti 

| TteatoCefte ? Cox Boren ee bumaliats O¢at0 defn = 
nies Geseriyiel raha vars Lome pont oatatey | 
its ett Vis bernmd art dare derprems quis | 

; iniqmns eAuguitin plus pedo" miferert ep bo perine | 
nara enna. quo cin Oftnact gp demunio dapnadox i 
Hieswesunde cb puctefporne debe cog) defperanise | 

; ee ee deus multo naz i 
itue-ctallaprafornus fetus pena | 

| Stan age renin Auger Aa ag | 
sIDI CHATS C CENOWILINS UE Te TICE RETR SITS | | 

NS venT NOC iuftos Kdpetratpres Coumplithabeas 
inpetso xf eguis on laced Q p Raitt itatigo | 

' et 3a publ 1s Wanamatoal etta pectin | 

: Titers dephenfainadulteno een 
Ree in ee * : 

[9 core) cto th MUS feareet ee 
egret sprpa c point et daprabittor otb9 prtis ct —p i 

riugia det ad ith gpte: quecigs ena prtala te i 
dat anguftin2 plus Spam ae pot cipripat | 
Has qutigsiagin Se @p utilis etsrereffa’ 
HAS fix Ge estos colton? flute ie anchoon 
vitestre fimdarictivdux tinetis quotauz ad oclix | 
Enidconug ¢ whnquedagptie: enn qauppcomin. 

| LE 
7 

; 43. caractines KYLOGRAPHIQUES. — x9° siécle. Seconde forme : cursive gothique. Page de 

VArs Moriendi. (Coll. Th. Belin.) 

: pb Avec non moins de netteté s’enléve la taille de la « cursive gothique »; ce qui décéle 

E Y, existence d'un admirable noyau de graveurs possédant & fond la technique de leur art. } 

t 

| | 
| 

| 

|
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q i . OX 

| Ai des images et des légendes ; ce qui explique que, dés les débuts de — 

| | Putilisation du texte xylographique, on put obtenir des weuvres aussi 

| {i parfaites que les deux spécimens reproduits ici, lesquels n’ont réci- 

| Hi i : proquement rien a s’envier au point de vue de la gravure (*). Quelle . 

stireté de taille, notamment, dans cette page de cursive! Si, dans la 

II ! planche du Donat, on s’est plu a restreindre les abréviations, sous la 

i Ved forme plus lachée de la cursive on parait les avoir multipliées a 

i | plaisir, par imitation sans doute de la maniére des copistes. j 

i j @@ Les doubles lettres de, or, ch be, pe, etc., abondent, et les traits 

iH d’abréviation se pressent tellement qu’ils forment presque une ligne 

il | continue. Puis la ponctuation manque; et si Pon examine la compo- 7 

i) | sition des mots au point de vue de la régularité, on trouve par exemple 

i Judas écrit réguligrement et Deus libellé : deg. D’autres remarques de i 

| i méme genre sont & faire concernant les signes d’abréviation et les 

i) ligatures pratiquées a l’époque dans les textes. Signalons encore, a la 

| i | premiére ligne, le trait oblique surmontant les deux / du mot inspiralor 

| i i et qui fait exception, tous les autres / de la page portant le point rond. 

) i hi Enfin, pour prouver qu’en ce temps-la comme aujourd’hui Pexception 1 

! ii . confirmait la régle, Vo du mot Contra, auquel appartient Vinitiale ornée, ] 

iI Wii est ici minuscule, quand a Vexemple précédent, pour le méme cas, on | 

| i avait mis la capifale. Il est vrai qu’il faut préter quelque attention pour 

i) i ne pas étre illusionné par le B du mot Bona placé juste au-dessus 

| | i comme premiere lettre d’une ligne indépendante, dun alinéa (ad 

| lincam, comme on s’exprimait alors). 

' | 44. Une réclame illustrée avant que la Typographic ait vu le f 

i WE jour! Qui Pedt pensé? Qui eit surtout soupgonné la Publicité de 

i i | tenir de si loin la forme méme sous laquelle elle brille de nos jours 

j | HN d’un si vif éclat? Aussi, quoique ce document n’ait rien 4 voir avec 

: Ya le sujet qui nous occupe actuellement, nous a-t-il paru d’un tel inté- 

' | "| rét pour nos observations futures que nous n’avons pas hésité a le j 

1) ames 
: i ! OF taille des lettres wétait pas restreinte a la confection de planches xylographiques. 4 

Fi MA | Pour différents usages, et cela dés 1260, les fondeurs auraient eu le droit de fondre 

( WAM des Jeffres isolées, ce qui indiquerait l'utilisation des caractéres mobiles avant la découverte @ 

Fi | Wh de Imprimerie. (Voir Ed. Rouveyre, Conn. nécess. @ un Bibl., t. Il, note p. 142 et suivantes.) a 

vy) | 
et AN | 

Z 

Hi 
4 

: iy | 

le aii
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: | 44. xécrame mivstete. — xv‘ siecle. Un prospectus de chapelier du temps de Louis XI. 

sh) En résumé, le réle de I'Imprimerie se trouvait si admirablement préparé qu’a son berceau 

{ Y, cet art aux adaptations multiples possédait déja en floraison presque toutes les branches 

ot de son épanouissement moderne. Cette épreuve xylographique, découverte dans une vieille 

nt reliure de la Bibliotheque nationale, en témoigne avec une intensite et une originalite qui 

| nous confondent. s& Sof Tek Tes Tes Te Wh Tek Tek Tes Tes Tee Dep 

a 
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if donner a cette place, ott il conserve toute sa saveur, tout son parfum j 
i Vépoque. AARRRAAAKTAVAARAAANAsagagga 4 

| 45. Cest aussi le moment d’énumérer quelques-uns des procé- = | 

1) dés précurseurs de impression typographique. Si les Romains et j 

if ay les Grecs connurent Vusage du patron découp¢, par exemple, pour la | 
reproduction d’initiales ou d’ornements, les monastéres du moyen 

| | [ age le pratiquérent aussi. Des ouvrages de plain-chant, entre autres, 
i | furent entigrement exécutés de cette facon. Sur les feuillets de cer- | i 
i tains livres d’ Heures on remarque un encadrement symétrique reporté q 

Hi e. 

OO se tS. : 

iM Js = | HW] \ | | | ( 
es | » 45. witianes estampu.iites. — xm et xiv‘ siécles. yi 

wi { Spécimens tirés d’un manuscrit du Vatican et 

i of f/ d’un manuscrit de Laon. (B. B.-A) 

| Hl | | aD) On sait aussi que, bien avant la mise au point du procédé de la 

i | J, fonte au moule par Schoiffer, et sirement dés 1260, on prati- , 

te quait la fonte des lettres isolées. Des alphabets du genre de ceux oh 
i i 
iW Wil LAS ci-dessus existaient dans certains monastéres, oii l’on s’en servait par \ 

iH ||| | f frottement ou pression pour abréger le travail des copistes. +8 i, 
t 1 
wy 
; du recto au verso par une sorte de calque. Un couvent de Chartreux, 
} t p q 
| rés de Mayence, possédait tout un alphabet découpé a lemporte- 
ai P Pp P Pp P 

| piéce dans des lames de laiton, pratique remontant aux Egyptiens; ; 

i ii c’était tout simplement le pochir de nos jours. Ce procédé fut celui 

: i) qu’on employa en Orient pour Vexécution des cartes a jouer. Mais S | 

a : on alla beaucoup plus loin en obtenant par « la gravure en relief | 

: i Hi dun morceau de bois ou de métal » des traits d’initiales comme ceux a 

( H| que montrent nos spécimens, et qu’on enluminait aprés coup.-Ce sont 

| | i la les premiers symptémes de l’avénement de la Typographie. | 

a | aie 7 
ot | | | 46. Quand on enquéte sur les origines de Imprimerie, on est 
HN] q 8 P E i 

| rappé du nombre considérable de culs-de-sacs embranchés sur la a 
: HM PP | 

OH 
4 

a i 

NT | 
Ay | AM | 

ANN I a 
at \ i) 

a 
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: yoie principale des recherches, et tout juste bons a dérouter celui 

: qui n’a pas & muser et ne demande qu’a marcher droit au but. Nous 
éviterons, dans notre étude, ’encombrement de ces d-cdl¢s, en lais- 

: sant aux ouvrages spéciaux le soin de s’étendre sur la filiation de Vidée 
: d’imprimerie a travers les ages, depuis l’origine de Valphabet phone- 
: tique, qu’on dut toujours avoir la préoccupation de fixer en se basant 

A sur Vaxiome connu: « La parole s’envole et les écrits restent ». Néan- 
s moins, il est indispensable au but spécial que nous poursuivons ici 

‘i de préciser quelque peu les conditions de la formation du premier 
r atelier typographique. Ii D’abord, nous nous rangeons pleinement a 

Vavis des Claudin et des Bouchot, basé sur la présentation de docu- 
y | ments péremptoires, pour reconnaitre en toute certitude a Gutenberg 

| le mérite et la gloire de invention de l'Imprimerie. I A quelque titre 
; qu’on puisse considérer les relations professionnelles de Gutenberg 

L | avec Vorfevre Procope Waldfoghel, qui 4 Avignon, en 1444, tenla 
: Vexploitation d’un projet se rapprochant de notre actuelle machine a 

écrire; quoi qu’on puisse inférer de leur séjour simultané a Mayence, 
‘ dont l’évéché, a Vépoque, était suffragant de celui de Prague (ville 

| dont tous les deux sont dits parfois originaires), raison invoquée pour 
F prétendre a des recherches communes exploitées par l'un au détriment 

wy de Vautre; quelle que soit, en outre, la supputation d’une filiation 
. arméno-persane de la gravure de caractéres mobiles asiatiques par la 
i colonie arménienne d’Amsterdamauxtv’siécle, conduisanta la légende 

o de Laurent Coster, relativement a la fagon dont il aurait eu Vidée de la 
F lettre mobile ; nonobstant, enfin, la liste —agitée comme 4 plaisir pour 

zi I tenter d’égarer Vopinion au profit d’intéréts divers — de nombreux 
fe personnages qualifiés d’imprimeurs plus dun siecle avantla date veritable : 

6; de V'inyention de la Typographic, et qui n’étaient que des carters, figurant 
hi dans les réles d’imposition des métiers sous la dénomination de /ailleurs 

fis F de molles ou de moules de cartes: le seul fait patent est létablissement 
di par Gutenberg, en 1454, d’un atelier utilisant des caractéres gravés en 
ce poincons, frappés dans des matrices et fondus séparément, compo- 
ott F sés ensuite et justifiés en lignes pour établir des pages imposées et 
ai | serrées en formes, lesquelles, transportées sur le marbre d’une presse, 

| sont enduites du cété de V’wil d’une légere couche d’encre consis- 
at tante, sur laquelle on pose la feuille de papier ou de parchemin; 
sh | le tout, étant alors poussé sous la platine de la presse, l'ensemble des
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i q 
| | caractéres réunis sous la surface de la platine se trouve dun seul coup, 4 

| AML par le tirage d’un barreau fixé a la vis centrale de pression, reproduit 

i I | avec une netteté parfaite; un repérage méticuleux permet ensuite " 

HG] de recommencer Vopération au verso de la feuille, et celle-ci et les ' 

t | ; suivantes une fois juxtaposées, le Livre est constitué, sa reproduc- = | 

WM tion indéfinie assurée : Imprimerie est inventée! I On est peu fixe = 

\ | sur les origines de Jean Gaensfleisch, dit Gutenberg. Les uns le ' 

i | | font naitre en 1397 4 Mayence, d’autres en 1412 a Prague, dans un oe 

\ endroit du nom de Kutenberg. Il aurait méme été recu bachelier ’ 

; és arts de Prague en 1445, au cours d’un voyage qu'il y fit avant de ‘ 

| fixer, en 1448, sa résidence a Mayence. Les auteurs ne sont d’accord 4 ; 

; | que sur un point, c'est qu’il était de famille noble exilée. B Ceci . | 

\ al explique que son attention ait pu étre attirée, au cours de ses pérégri- j 

| | i nations forcées, sur les travaux entrepris de différents cétés pour | 

| substituer a la gravure xylographique un moyen plus rapide et plus d 

i économique de reproduction des textes. B Laurent Jansson, de Coster, 

| | cest-a-dire Je Trowveur, avait déja publié plusieurs éditions du Spe- ; 

\ culum humanis salyationis, donnant toutes les apparences de textes q 

Hi composés en caractéres mobiles en bois; mais les frais énormes cau- ; 

| sés par la taille une a une de chacune de ces lettres, le peu de résis- 

| | Hill tance de la matiére, obligation d’en rester avec elles a la pression au — 

i | frotton ainsi qu’au feuillet anopistographe, laissaient le champ libre 4 

| Wn aux chercheurs. Le métal seul pouvait résoudre le probleme, et c’est 4 

| . i bien cette opération que Gutenberg miirissait quand a Strasbourg, en ae) 

Ai 1439, il s’associait avec deux artisans de la ville, soi-disant pour la - | 

| fabrication de mirvirs, dans lesquels on doit entendre Vimpression 4 

| Hi des speculums, sortes d’ouvrages mystiques trés répandus 4 l’époque 

i a Vaide de la xylographie. La mort d’un des associés porta le trouble 

AW dans organisation et, a la suite d’un procés intenté par les héritiers 4 

oH a) du défunt, on apprit que le domestique de Gutenberg, sitét apres la 1 

: | mort de associé, « avait couru a Vatelier pour faire déplacer et méler 4 

| va quatre formes mises dans une presse ». On y représenta Gutenberg 

[ } i) comme « cachant certains aris pour lesquels l’acte d’association ne . 

| i yi) stipulait rien ». 1 Henri Bouchot, qui a étudié et apprécié conscien- q 

| | Hi) cieusement tous les documents concernant la personnalité de Guten- 4 

‘| || berg et ses infortunes d’inventeur, déclare ceci : « Un fait prouve bien 4 
\ NN « que les recherches portaient sur la fabrication de caractéres métal- qi 

Nl 
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46. 1a trrocrapnm. — 1454. Leffre d’Indulgences de 31 lignes (tres réduite). (B. B.-A.) 

I Dp La planche gravée ne pouvait étre qu'un premier pas vers la reproduction des textes 
Zs écrits; ce procédé était loin de solutionner le probleme de leur multiplication écono- 

: mique. Coiiteux d’abord par lui-méme, son usage dans la pratique courante était condamne 
: par la seule difficulté d’y opérer des corrections. C’est méme, a n’en pas douter, ce qui fit 

naitre l’idée du caractére mobile, par la nécessité de graver ou tailler des « lettres uniques » 
afin de remplacer celles qu'il fallait faire sauter pour les leur substituer en les fixant par 

; collage ou ligature. Cette opération se fit dans le secret. Le bois découpé en petits blocs, 
oique grave sur champ, résistant mal a la pression, fit souhaiter une matiere plus consis- quoique 1 P P PI 

k tante, d'un travail plus facile et moins dispendieux, ce que réalisérent Gutenberg et Schoiffer 
la taille des poincons (idée empruntée a la fabrication des monnaies), la frappe des par Pp! 

matrices, l'invention du moule et la fonte de caractéres « métalliques ». Ce sont les premiers 
t éléments de ce matériel en formation que les envoyés du pape Nicolas V obtinrent le privi- 

lege d'utiliser pour la confection des ¢ Lettres d'Indulgences », dont nous donnons un spéci- 
men qui représente le premier monument de l'art typographique. 8 s28> Des Des 

« liques; un orfévre, nommé Diinne, prétendit avoir touché plus de 
« 100 florins pour le fait @imprimerie, daz zu dem trucken geboret. 

t
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| anf «Trucken! l'Imprimerie! le mot était trouvé, et depuis ce jour 
\ | «Vusage le consacra ». Il Il est donc établi qu’avant 1439, Gutenberg FF 

ee poursuivait des recherches en vue de la reproduction des textes et 4 

i j | qwil y consacrait toute son activité; qu’il se préoccupait de substi- } 

i yn tuer aux alphabets en bois des caractéres de métal, plus économiques | 

i et plus résistants. Il lui restait & trouver une presse pour réaliser la | 

i | netteté de l’empreinte et a résoudre impression sur les deux cétés 

i Wi des feuillets.  C’est au cours de ces recherches, qu’ayant pu rentrera 
i | Mayence, Vidée lui vint de publier une Bible. Mais la gravure des q 

iM caractéres le conduisait a la ruine, lorsqu’il fit la connaissance d’un eB. 

Wa nommé Fust, qui mit a sa disposition 1.100 florins, somme qui ne ee 

put suffire a le tirer d’embarras. Fust, qui par contrat lui prétait a 4 

] 6 °/, Vintérét, le pressait d’aboutir. A ce moment, Pierre Schoiffer - | 

\ | de Gernsheim, dessinateur de lettres et ancien étudiant de PUniver- a? 

) | sité de Paris, entra dans atelier de Gutenberg, pénétra les secrets q : 

| i de Vinventeur et par l’étalage de son habileté et ’aiguillon d’une forte Bi 

| | ambition, arriva 4 capter la confiance de Fust, lequel non seulement 4 

VD remit de nouveaux fonds dans Vaffaire, mais, pour s’attacher le ‘ 

| concours du jeune graveur, lui fit épouser sa petite-fille. H Alors seu- > | 

| | iil lement Vatelier posséda réellement des éléments d'action, puisqu’il | 

| Hil était prét a satisfaire aux demandes de reproduction des Lelfres d’In- » | 

i | dulgences accordées par le pape Nicolas V aux fidéles qui voulaient S | 

| i i aider en deniers le roi de Chypre, en lutte contre les Tures; ce qui 7 | 

‘i ti motiva la premiére manifestation typographique, c’est-a-dire Pim- 

Wi pression de types mobiles au moyen d’une presse. lf Notre spécimen ah 

| } | appartient a Védition dite de 32 lignes. j , 

eI | | } i i 

i HY | 47-48. Les variantes de caractéres de gros texte et d’initiales, 4 

EI) i qui particularisent les deux éditions connues des Lefires d’Indulgences, 

: i I .  ajoutées & la suppression de la cursive du petit texte courant de la ah 

: i ui | lettre, ne s’expliquent que par l’obligation d’empécher la contrefagon 4 

i i A dexemplaires mis en vente; on est donc en droit de conclure que 

i Hihit | la destruction des formes et l’anéantissement des caractéres eux- 

i i | mémes fut une mesure imposée par les négociateurs de ces éditions. 

i I Hi Exception fut faite seulement pour les grosses gothiques, caracteres de 4 

il | i | fonds des inventeurs et — les faits autorisent cette croyance — déja a 
Hl affectés a la composition des Bibles qui parurent ensuite a deux ; 

ty Hi q i) | 
it | a 

i) iat | 
~. 

| | | a
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| années d’intervalle. Ce qui, en tout cas, ne peut étre mis en doute — et 

| ce dont nos reproductions sont la preuve certaine — c’est que la gra~ 

Voiuetis : pautinus : 
m Soma pleniffime ablolungnis ct remiffionis in vita 

; doferileccatur tulat 
i ® Foma plenare ceanfhons m mons arwulo 
; he, weevearur cur at 

f 47. périove ves RECHERCHES. — 1454. Caractéres de la Bible de 36 lignes, dite Bible de * 

I Mayence (1458), employés dans la Leltre d’Indulgences de 31 lignes (14.54). (Coll. Ed. Rouveyre.) 

t I) La confection des ¢ Lettres d’Indulgences », d’aprés les ressources de latelier de Gutenberg, 

, Fust et Schoiffer, a donné lieu a des remarques qui, tout en différenciant les éditions, 

jettent une vague lueur sur les faits si confus de cette période d’élaboration. Ainsi, dans la 

f «Lettre» de 1454, dite de 31 lignes, les caractéres de grosse gothique sont les mémes qui 

servirent 4 composer la « Bible latine » de 36 lignes, publi¢e par Gutenberg seul en 1458; 

tandis que l'initiale V et les deux M, de méme que le caractére de petit texte, ne reparurent 

plus dans aucune production du célébre inventeur ni dans celles de ses anciens associés. S<8> 

CPauerie __ Banlinus had ee 
YY. fforna pleniffime abfoturonis ct remiffionie in vita 

ifecrarur cut at 

(; _Sorna plenarie remiffionie in montis articula 
i AC ileceatur tui a 

48. véxiove vrs recnercnes. — 1455. Caractéres de la Bible de 42 lignes, 

f dite Bible Mazarine (1456), employés pour la Lettre de 30 lignes (1455). (Coll. Ed. Rouveyre.) 

I pb Pareille constatation s'applique & 1a « Lettre d'Indulgences » publiée l'année suivante. 

I Y, Le gros texte, variante de celui de 1454, se retrouve dans la composition de la « Bible 

i Mazarine » de Fust et Schoiffer; et l'on peut noter également que si la cursive de texte est 

: la méme que dans la précédente ¢ lettre », I'initiale U et les deux M sont nouvelles. Néan- 

moins, comme celles de 1a premiére édition, on les voit disparaitre aprés tirage. s¢8 Toe 

ure en était terminée et la fonte en cours d’exécution lors de la 

réquisition de l'ensemble du matériel pour Vimpression des Lefres 

d'Indulgences de 1454. 

49. Apres ce premier résultat (édition des Lefires d’Indulgences), i 

qui fut un succés, Fust et Schoiffer ne songerent qu’a s’approprier 

; 
; 
j
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HI 
t | le bénéfice de V'invention, en rompant avec Gutenberg. Celui-ci, i 

ye qui pouvait avoir déja commencé sa Bible, dut abandonner tout son if 

| matériel sur la demande de remboursement que lui présenta Fust. I f 

| Hii -La rupture se produisit en novembre 1455. Gutenberg reconstitua 4 i 

t Wd . un atelier avec le secours de fonds étrangers et s’appliqua 4 rattraper F 

Hi | } Vavance que ses anciens associés avaient maintenant sur lui. Les pro- q 9 

if | blemes de gravure et de fonte qu’il avait de nouveau 4 résoudre, en ‘ 

| | dehors de Vexpérience et des aptitudes acquises par Schoiffer, ne lui i 

Hy Hi i permirent pas d’arriver premier. Cette lutte est consignée dans la 

| | Chronique des Souverains pontifes et Empereurs, imprimée & Rome en f 

i | 1 1474, qui dit, a Vannée 1459, que Fust et Gutenberg, chacun chez soi, 1 

; i tirent 300 feuilles de Bible par jour. It Fust et Schoiffer, en posses- . 

‘i | | sion de Ventreprise, terminérent en hate l’weuvre de Gutenberg. Grace 

\ Wa a leur avance, ils furent en état de lancer cette édition, dite de 42 

} || i lignes, congue et préparée par le maitre, dés 1456. On est frappé de i 

| i | la similitude d’aspect de ses caractéres avec ceux du Donat (42), ce qui 

| | j décélerait une imitation voulue. Dans l'ensemble de son établissement, i 

| il | du reste, ce premier monument important de Vart typographique ré- 4 

i Will ie véle de la facon la plus claire les difficultés qu’eurent a vaincre les { I 

iF | . : . : ds . ¥ 

i) i | metteurs au point de la nouvelle invention pour lui conserver Villusion i 

il | | du travail 4 la main. Ce résultat, on peut bien limaginer, ne s’obtint 4 

| } Hil | qu’en multipliant les poingons de doubles, triples et quadruples q i 

i i| | lettres, de fagon a conserver les liaisons et les groupements de la tra- a 

| | duction manuscrite. J Ce qu’il est tres important de se représenter, ft q 

| i} We c’est que la substitution de la lettre mobile a la planche xylographique ; 

i I MW I ne fut pas complete d’un seul coup, c’est-a-dire du jour au lendemain; i j 

ij | elle donna lieu au contraire & un régime polytypique, lequel en mar- 4 f 

i vl | qua la transition. Nous en étudierons les phases en débutant par une a 

i i Wh analyse de ce premier fragment de la Bible Mazarine, qui commence j 

7 | Wal la deuxigme colonne de la page initiale. j 

a | ' 

ii | ! | 8 A premiere vue, la lecture de ce texte semble inabordable pour 

| i 1 qui ne posséde pas la clef des abréviations qui Vencombrent. De plus, 

{ HW | i on reste confondu quand on envisage qu’aux poingons nécessités pour q 

q | i _ leur fonte métallique dut s’ajouter le nombre déja considérable des q 

i | . signes alphabétiques ordinaires, plus celui des groupes de lettres, qui ’ 

i Wi sont légion. lJ Tentons pourtant de pénétrer dans ce chaos et de nous , 

1a i 
4 i) 

FLA 

iy a 
HNu) . un j 
W | ; 

_ aa
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Doria tmrcca adhue eelacars-Diei 
Ind Udit inficia. Pri’? apud cos 
libee-wocat brelity: qui noe gene 
Did. Drie diefmorty:qui rodwe 
suptllat. Fercius vagecra:tD f leuieic?. 
Quare? wagedaler: que numey vora- 
mus.Quir? dieaddatari:§teucong- 
aut fulorat. Bij [F quing libri moyh: 
quae pric tyovady jreteye apellfc. 
Haine tins nding facitiesec maipi- 
unt ailu ilia nauesqui apud illos 
iofue berm dit. Dende fabric 
fopeyymid et indict libeyser in elite 

| LOpingite rury-quia in Diebs iudicdl: 
| fra ci? narcat hiftoria. Decius {equi- 

tur famud: quan ios reqs pr z 
fei didi? Quare? malachim id z 
49. eens aE gnc runic Pal ati) (BBO) 

ee es eae tains fa oe 
sous l'association Gutenberg, Fust et Schoiffer, et publi¢e par ces deux derniers seulement 

en 1456. Elle est le «premier livre» produit en caracteres mobiles. Deg Ted Tes Deep 

y reconnaitre. Eliminons d’abord quelques figures de lettres dont le 

|
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; t calibre et la ligne des contours ne laisse aucun doute sur la répétition 
1 \ : d’une méme empreinte; nous distinguons alors tous les signes de l’al- | 

i | | phabet minuscule: a, 5, d, ¢ g, i avec empattement de téte et de pied 
i Hill et surmonté d’un trait en demi-cercle, /avec excroissance a la hauteur a, 
Wi ; des minuscules, m complet, 1, 9, p, g r complet, s, 4 u, x ety. Ces 

Hi | lettres une fois bien dans l’wil, par observation de leur répétition au 
fH) Wilh cours de la page, on peut reprendre la lecture et dés le premier mot . 
it on se trouve en présence du groupe de lettres cf fondu d’un seul 7 
i bloc; puis, en suivant, on relévera /en, clen, shi, er, ci, re, si, el, es, pp, cr, j 

| | hi, ed, ber, da, ba, ri, de, th, ch, fi, su, ¢i, ke, sk, eu, co, eb, cu. WM Une troisieme S | 
1 | lecture pour la vérification des abréviations. Des la deuxieme ligne ; 

j c’est le /surmonté d’un petit 2 ou d’un z grossier, dont la traduction 
| | est ur; puis c’est a avec trait dessus pour an; le 9 aprés Prim, qui fait 

i 1 us. Troisiéme ligne : l’e avec trait supérieur pour em (quem). Quatrigme r 
| Ha . ligne : S pointé pour Se, ¢ pour cun, d pointé pour du, soit Scds pour i 
} | Secundus. Puis les ur, les us, les em, se succédent, rencontrant, a la f 

| | cinquiéme ligne, un ¢ avec trait faisant ¢s/, et a Vavant-dernier mot de r 
| | la sixigme ligne un ; remplagant (cas inusité) os dans numeros. Septieme ee. 

| i} ligne : / avec trait pour in dans quintus, g avec petit 1 pour qui; # pointé 
i pour fer dans deuleronium, qui se termine a la huitieme ligne par un wv 
iyi : coiffé d’un trait. A la suite, le mot prenofalur avec un pa trait pour pre; 7 

puis 7 trait pour wnt (sunt), gz pour que (quingue), & la quinzieme ligne, Fe. 
i le mot facia ott le premier a et le ¢ sont remplacés par un trait unique ; 
al sur ca. I Alors, il ne reste plus guére a noter que l’absence de capitale i 
4 1 i} aux noms propres comme Moyse, Josué, Ruth, Samuel, Malachim; puis 

a un 7 sans empattement de téte ni 4 gauche en pied, spécial pour les a. 
aA cas d’accolement; ce que nous résumons dans une reprise du texte a. 

i Wa) ci-dessous, en mettant en s/aligue les lettres soudées formant bloc et : 
| en gras celles remplacées par des abréviations. 

ya | , 
i | « doctrina lenera adhuc ¢f lactens. viri i 
t ! | « iusH eruditur infanca. Primus apud eos ‘ 
i HN) | « liber yocatur bresith : quem nos genesim Be: 
i Hh) | « dicmus. Secundus ¢e/lesmoth : qui exodus FF 
Et | i « appellatur. Tercius vagecra : id est levifcus. . | 
; i Hi) « Quartus vagedaber : quem numeros voca- ; 
ae 4 

Wi WM | 4 

| | | | 
i | 3 

i . 

A : j
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« mus. Quintus elleaddabarim : qui deuterono- 
« mium prenotatur. Hij sunt quinque libri moysi : 
« quos proprie /borach id est legem appellant. 
« Secundum prophetarum ordinem faciunt : ¢/ incipi- : 
«unta ihu filio naue : qui apud illos 
« iosue bennum dictur. Dende sub/exunt 
« sopthym id estiudicum librum : ¢/in ewmdem 
« compingunt ru/b. quia in diebus iudicum : 
« facta eius narratur hisforia. Tercius sequi- 

f « tur samue/ : quem nos regnorum primum et 

« secundum dicmus. Quartus malachim id est 
(1) Abréviation de Jesu. 

50-51. L’usage des abréviations est trés ancien. Il eut pour 

cause la recherche d’un moyen d’enregistrer le discours avec rapidité 

par des signes abréviatifs conventionnels. Ce serait tout simplement 

es Vorigine de la siénographie moderne. B On donnait a ces abréviations 

F le nom de noks. Les plus célébres sont celles de Tiron, affranchi de 

| Cicéron, qui en inventa un nombre considérable. Sénéque passe pour 

} en avoir recueilli cing mille. It L’invention des notes tironiennes est 

| attribuée aux Grecs et remonterait 4 Xénophon. On cite a leur propos, 

rapporte M. Edouard Rouveyre d’aprés Gabriel Peignot, « que lorsque 

« Caton prononga son discours pour combattre V’avis de Jules César 

« au sujet de la conjuration de Catilina, Cicéron, alors consul, posta, 

« en divers endroits du Sénat, des nofaires, c’est-a-dire des dcrivains 

« en noks, pour copier la harangue. » ll L’usage des notes tironiennes 

cessa en France a la fin du 1x° siécle, bien qu’a ce moment les manus- 

r crits s’emplissent d’abréviations diverses ; leurs seuls vestiges consis- 

ferent en Vabréviation d’¢f par 7 et d’us par 9. WM La xylographie, de 

méme que la typographie, a leur origine, les firent revivre et les adop- 

terent en bonne partie, tant pour simuler les habitudes manuscrites 

que pour satisfaire au besoin de contenir dans un espace restreint 

; le plus de matiére possible. H L’abréviation, nous le verrons bien- 

f tot, fut également, pour les premiers imprimeurs, une ressource 

précieuse dans la justification des lignes. La grosseur des premiers 

| caractéres créant des difficultés pour la coupure des mots, l’espace-
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i : Sete ne hee 2 Se ; 

i ment et la justification, on usait de labréviation; la lettre que l’on p 
| supprimait était remplacée par un accent ou un trait conventionnel ff 

| | | sur la lettre précédente. I Dans les manuscrits, les abréviations de 5 

Wn t 

i Te ire 4 5 ‘ 
| [ropter triplice materia qiuenitur fra 

| | Sie eni i candela lumé liginé et cera , 
Wt Sic ixpo card aia s dinimtas vera +} 
AT ec canivla a hiiano giie é tro oblata ! 
! Hi bev G nog tenebrani wari é illuista ; 

| | 50. ves asriviations. — xv* siécle. Abréviations usitées avant l’invention de I’Imprimerie. 5 

|) | | Extrait du Speculum bumanae salvationis, xylographe sans date. (Coll. Ed. Rouveyre.) 

NI Vi \ Les abréviations furent 1a plaic des ouvrages manuscrits comme des compositions xylo- . 

| Wall D graphiques. Ted Ted Tek Tek Tek Tee Tek Tel Tes Deb De Deb De : 

Wil! t 
ya P e . . t. 
| Wit aries er altare De lrguis fertyim- ; 
| Hi quod habebit nuigy rubieos in | 

HN i ~ a 42 © nN ie 

HE longirudine: storie nt lancudine 10 , 
a eb quadriicee tres cubits 10 alticuDy 
| Hii} ne.Lomuaauegquacumanguias =| 
i | te IPO eit. et Opies Mlud ece. Facielty | 

: | . | 51. es asréviations. — xv* sitcle. Abréviations usitées a l’origine de Imprimerie. — r 

|| ! i Tiré de la Bible de Gutenberg (sans date). (Coll. Bernard Quaritch.) ., 

i | H | yy La typographic, a ses debuts, dut adopter Tusage des abréviations, autant pour des raisons . 

Mh aii Y, d'imitation des manuscrits que pour des nécessités techniques. Tos Td Te Te : 

alli ’ 

| i ! per, de pro et de pra, sujettes a confusion, se représentaient dela fagon * 

| ‘| hi suivante : per par un p dont la queue était coupée d’un trait; pro par 8 

| | | | un trait courbe sortant de la téte du p; pra par un trait surmontant la be 

q lettre. Nos analyses de quelques fragments d’époque, jointes a ces e 

Hi ; 
7 

iii \ i 4 

4 Ha : ‘ 

Mi i 
“ee inn
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f notes sommaires, suffiront pour les déchiffrages de vérification, que 

nous recommandons, du passage de la lettre gravée en bloc’a son 

i isolement typographique. lM Ainsi que nous Vavons fait pour le frag- 

f ment de la Bible Mazarine, nous répétons ci-dessous le texte de la 
i figure 50, en mettant en gras les lettres sous-entendues par le signe 

j dabréviation. RARAAAARAAAKAAKRKAAARAaggaggaa 

i « Propter triplicem materiam que invenitur in ea 
« Sunt enim in candela lumen liginem™ et cera 
« Sic in xpo” caro anima et divinitas vera 
« Hec candela pro humano genere est deo oblata 

; « Per quam nox tenebrarum uestrarum illuminsta” 

(1) pour ligamen. 
| (2) abréviation de Christo. 

| (3) pour illuminata. 

@€ Pour V’exemple $1, nous nous contenterons aussi de noter simple- 

| ment les abréviations; car la diversité d’veil des caractéres décéle 

| stirement leur taille dans le bois et nullement le résultat d’une gravure 

: de poingons et d’une fonte métallique. 

; « Facies et altare de lignis sethim. 
« quod habebit quinque cubitos in 
« longitudine : ef totidem in latitudine id 
« est quadrum : et tres cubitos in altitudi- 
« ne. Cornua autem per.quatuor angulos 
« ex ipso erunt : et operies illud ere. Faciesque 

52. Le premier Psalicrium de Fust et Schoiffer fournit Pocca- 

: sion d’une observation assez suggestive sur la nature et l'utilisation 

' du matériel constitué au début de Imprimerie. On pourrait déduire 

> logiquement que, dés V’instant ott le procédé de la fonte métallique 

fut mis en pratique, la gravure des caractéres de texte en bois dut se 

t trouver arrétée, condamnée, puis définitivement abandonnée; or, 

r dans Vordre chronologique oii nous présentons nos exemples, en sui- 

: vant la marche progressive de V invention, nous constatons que Vannée 

$ 

b
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Hii} @. 
| : | qui suivit la publication de la Bible de 42 lignes, entigrement composée Bk 

M en caractéres métalliques, les mémes imprimeurs, aprés leur Psau- ' 
i : | her dont nous reparlerons, lancérent un troisigme ouvrage dont le F 

| j texte a toutes les apparences d’une composition combinée a aide de E 

Ra caractéres mobiles en bois ou gravés sur piéces métalliques séparées. is 
| i ei Le doute, du reste, n’est pas permis, car la vérification est élémentaire. if 
II | i) i Ainsi, on sait parfaitement que / propre de la matrice typographique, # 
| | | moule ot se coule la lettre métallique, est de répéter indéfiniment, i 
Hit | : avec Vexactitude la plus parfaite, des reproductions de Vempreinte ; 
| quelle recut de la frappe du poingon. Par contre — cela ne fait pas } 

| | j doute également — la taille successive d’une série de la méme lettre 
; | sur des blocs de bois indépendants comporte — quelque habileté de ; 
Hi pratique qu’on y déploie — une variation dans la reproduction du 
| | i type initial. C’est donc sur ces bases que nous invitons a examiner le f 
| | | | présent spécimen, puis 4 conclure. a i 

( 

} Hi 6C L’analyse sera courte. Qu’on commence par relever les multiples J 8 
i } variantes que présentent entre eux lesa, les ¢ les r, puis retenir comme E 
i 1 tout & fait typique le cas des /du gros texte, au nombre de 25 dansce J 

i fragment de page, ef dont aucun ne se ressemble, ni en graisse du trait, ni 
| qi i en empattement de téte ou de pied, pas mémeen hauteur d’wil! Devant l 
i | ce résultat, conclurons-nous 4 la gravure de 25 poingons delaméme = 
} ! lettre? a affectation de 25 cassetins pour le triage de chaque sorte? q 
i ii i W A notre avis, il ne faut voir dans cette application de caractéres en : 
Va bois que occasion d’utiliser un matériel établi a grands frais pendant | 
i la période des recherches, matériel que les fontes nouvelles montrées l 

) | Wi dans la Bible et dans le Psautier dépassaient en perfection, mais dont | ; 
| | on jugea l’adaptation favorable a la nature trés spécialedece troisiteme =} y 

i a ouvrage. C’est, du reste, un ensemble de méme provenance qu’on 
: | | peut étudier a la figure précédente. ll Signalons ici une opinion que 2 
| nous avons entendu émettre dans certains milieux savants, cestle =)" 
‘| Hi doute et méme la négation de Vutilisation des caractéres en bois au f 

| } Ht l début de Imprimerie. Avouons que cette croyance nous confond et om : 
i HM | i que pour la propager il faut etre complétement dépourvu de préci- 

ae sions sur la technique typographique. Car prétendre supprimer de la ie. 
i i genese de V’invention de Gutenberg le seul procédé, le seul moyen 3 
| | | Hal I initial de parvenir a sa réalisation, c’est 4 notre avis nier l’évidence. 2 

r iN | Wt 

EH | 3 
| | 
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S) Tanitat-Jominn dum notte 
“oy (2 ee ee 
Se ee 

_-,  DEBWenite eeul-aii Nuiamit | 

| 7 ee Antate Dora | oon fe eu quia mirabih | 
on UGE eae) bie fibi tea | 
__ Sei landum ens | 
~“fatutare fuumt:in confpe 

) ~<a uituticam fuam, 1 ¢ 
“ucozdte | fue-et veritatis f 

| VU. tircut onmnes tecinint 
) > motte, Jubilate domo 
| fy) tare et eeuttate et pfaltice, 
| Se iepthara m pthare et v 
t 52. caracti:es en pots, — 1457. Fragment du premier Psalferium de Fust et Schoiffer. 
F Premier livre daté. (Coll. de M. l'abbé ered 
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i | _ 
|: 

i Sans rappeler les quelques échantillons de ces caractéres conservés 

i | | a la Bibliotheque nationale, ne procéde-t-on pas de nos jours encore, 

i} dans Vindustrie, a la préparation d’une piéce de fonte par la taille 

il | préalable d’un modéle en bois; et n’était-il pas logique — ainsi que 

| nous Vayons exposé — d’arriver & Vutilisation de lettres mobiles par 

Mh | | les piéces isolées des corrections xylographiques? Bien entendu, j 

Hi assemblage, la manipulation, le peu de résistance de ces minuscules 

, ia morceaux de bois ne pouvaient assurer un long usage, mais c’est pré- 

) WH cisément leur impraticabilité qui conduisit a la recherche de piéces ' 

\ | métalliques de remplacement. q 

i 
! | $3. La remarquable régularité d’aspect de la Bible Mazarine ne ‘ 

iM doit pas faire juger trop sévérement effort d’improvisation qui ressort 

j | de Védition de 36 lignes, sur Vexécution de laquelle on a beaucoup 

| discuté. AA ARAAAAARARAAHARagaggagagaas 4 

i GC La netteté d’veil résultant de la forte réduction qu’a subi notre ; 

{ i | cliché, le rend d’une extréme lisibilité. Certainement, on rencontre 

| | des inégalités choquantes de proportions causées par certains rappro- 

i chements de types trop différents de calibre, comme l’r et le grand 

Ha a (car il en existe deux poingons) dans les mots Terra et erat de la 

1 H deuxiéme ligne; mais les doubles lettres sont en moins grand nombre: ; 

Hl | de, ch, sl, pp, fi, ch, bo, Pest & peu prés tout ce qu’on peut relever. 

| | De ce cété ily a progrés sur la fonte mazarine. Le déchiffrage des 

| | abréviations est aussi facilité par la clarté du texte et l’on distingue 

| Ha nettement la forme des nouveaux si- 

| | gnes qui, eux, se sont multipliés. Voyez \ Gutenberg, sitét aprés 'impression j 

| | V& capital, curieusement combine; bp des « Lettres d'Indulgences », frus- 

‘i Ver bas de casse, toute la série des a, _tré de son premier matériel par ses co- 

| l | des e, des i, desu, des g, des p, des m apr bd pe bec —s ‘ 

i) svec trait superieur Teg de le ernie MMM ep 
i | naison us, le petit z de Vabréviation  fatine»’ en 2 volumes, dite «Bible de 

ih | | | i que, Vr a la ligne verticale pointée de — Mayence», fut le troisiéme ouvrage ob- 

Wal la terminaison rum. Puis les abrévia- “we - oe de ae 
HA 2 Epes Res réel ; ; 

| nous peusetiee: ley eee Hey eure ont taseuinrs sont nouvelles 
oe an montédedeux points pourgua;le/avec  ¢¢ jeur rale se fait systématiquement 

( } | | également deux points entétepour/er; _« justificateur ». sof Te Te NH 

Ni 
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S(t wincipio nant tus cel ew tering Dixy anweé us | 

} teccam Teeea dnt ecat Inanis Pant lunitiaria in famameo | 
} ee varuaet reich eat fap fae eeli-a Diidane Diem ac node: | 
k tiem abillicer {pivie? nin fereke- «et fine in fina ee tempa-a die? | 
: true fap oe Tus Fi Lanmog:ut lureat in fumame- I 
| o> at inet facta eft inet vidic 0 cel ee iMlamrittenae dea fac 

ZV teus bee gp elle bona: x dint §— erm eft tta-sFecitgs deus Duo by | 
< fit luce a mnebois-aypellanic- minatia magna-lntiiare ma- | 

93 lucem die et tenehaas node: ines tt poellee Diet ec tuitiare mii- 
Fackigs ef uelpe 1 mane dies nig ut feller nodi:a ftellas-4 | 

; UUs Dixit quogs tus Fiat polutic eas in frmameto eeli ue 
‘ ~~} frmammenti in medio aqua: Unneecentt firp feam:et Pelleae Di- | 
| DY ||| adiuidar aquas ab aquis-2 et ac modkica Diniteeét lent ac : | 
| fecit teus — tenteloas- 2 uidit teus gp eller i 
| aijs que evat (6 farmamito al borit : ex fact eft welpe et mae | 
i bys que evat {yp firmamentii: ne Dies rus: Diric ecia teus- i} 

tt facki of ita-Docanitgs tus Pooducant aque reptile aie ui q 
formamnitii celfizee fackit eft uel uenns et volatile fip iam: (6 “i 
Be st mane Dies {ttis- Dizi ue- formamiento celi+ Zeeartitgs te? q 

Qy ||| 10 duis: LOgeegent aque 7 16 fete geandia- et oriiem anima | 
> telo Cine int Loc unit a aypare- Uintters ary motabile qua .p- | 

at avida- it factit eft ira vo- Dinecant aque T {peries fuas: | 
fanit tus arida fram:>grega- tr onfie volatile from genus fi | 
foneig; aquas appellant ma- = pm iBt vidi te? gy effec bon. 
rant vidit rus gp eller Loni benedixiegs ci dices + Leeltiee cx | 
1 att-Geeminet ita heebam vt mitiplicamini-a replere aquay | 
reuite et fartennte fermen: 4 fignit mais : auefgs miltypticcur fir | 
pomifes facits fruit ita ge: p ita faci ¢ uelpe ce mane | 

: nus fit: ai? femé in femmenp- Dies Anius-Dixic quogs tus: 4 
fo fit frp frat faci eft ita. Producat reeca atam viuttem \ 
Et prulir ceeva heeba wirete 4 in getece firoziumtta ct reptili- | 

® fantom femen uta gems fr a et bettas reece froin pts fi | 
mmcligniig; facts feud aha = aasetFackit & ina tEt fecit deus Let 

& kus untiqhg; femire {ed fpe- tas ite ita [pts fas: int | 
fem fide widit deus qo eller fa et onme reptile reece In getie- 

: J bonii:et faci ¢ uelpe 4 mane ve fot widit deus gp eller bo: 

© \| 53. areurr ve cuTenserc. — 1458. Fac-similé (réduit) de | 
KWo la Bible de Mayence (édition de 36 lignes, sans date ni nom | 

S \X d’imprimeur), imprimée par Gutenberg avec des caractéres | 
® gravés, frappés et fondus par lui. (Album Duverger.) | 

| le guillemet » et d’autres encore qui peuvent étre relevés. Les capitales 

: sont bien gothiques; cependant on peut signaler I/ de commence- 

7 
| 

Wi 

|
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' Hoy : : 
i i ment et le D de Domnique,a la dix-septieme ligne, Vinspiration caroline 

| A ae A 
NAT et trés voisine de la forme romaine. lJ N’omettons pas une remarque | 
With i 2 ae fs . 5 eae 
A | importante. A premiere vue, un praticien jugera du travail de justi- 

| | i fication des lignes de cette page et découvrira les moyens employés. . | 

i | | Il verra que, suivant les nécessités, les mots sont mis en leur entier 

it | ou garnis d’abréviations qui régularisent la longueur de la ligne et : 

HH) | facilitent sa justification, généralement serrée et tres également blan- 

| | | i i chie, cette pratique l’y aidant beaucoup. Il est peu de lignes qui ne 

i i donnent matiére 4 observer sur ce point; néanmoins, pour ne pas nous 5 

Hi i étendre outre mesure, nous nous bornerons 4 attirer Vattention sur 

i | les 18°, 19°, 20°, 21° et 24° lignes de la seconde colonne, absolument j 

1) | concluantes comme appropriations d’abréviations. Enfin, une ponc- : 

HI 1 tuation assez Variée sectionne déja ce texte; profitons-en pour placer é 

i | : ici une note 4 son sujet (*). SAARARAARRAARaAsgaaga f 
| vy ee | 
| | il ey ] A PONCTUATION. — Nous relevons dans l’ouvrage si documenté de M. Edouard 

i . Rouveyre, Connaissances nécessaires a un bibliopbile, \es notes suivantes qui ont ici a 

| H 1 leur place marquée : On fait remonter & Aristophane la ponctuation des manuserits et l'on 

| | | accorde méme a ce grammairien l’invention des signes distinctifs des parties du discours. : 

i \ Les Grecs et les Romains ont séparé chaque mot par un point, quelquefois par deux, dans 4 

iH les inscriptions ¢t les monnaies. Mls ont distingué les pauses et le sens complet ou incomplet du 

i i i : discours de la méme maniére, et dans lorigine par un espace blanc. Le point seul, placé tantot } 

| en haut, tantét en bas, tantét au milieu de espace qui suivait la derniére lettre, marquait 

| ces trois sortes de distinctions. L’une n’était qu'une petite pause, nommée komma chez les 7 

i i) Grees, incision chez les Latins, Virgule en France. Dans les éditions du xv° siécle, elle est i 

ij désignée par une ligne oblique. La seconde était une pause un peu plus grande, mais qui laissait } 

i encore V’esprit en suspens; on l'appelait Kola chez les Grees, membrum chez les Latins; on i 

aM Hani) : la note par deux points perpendiculaires. La demi-membréne ou semi-kolon est distinguée par f 

i i i un point et une virgule. La derniére pause, terminant le sens complet du discours, se H 

| marque par un point, mais au bas du mot; au xv" sidcle il a la figure d’une étoile. Les if 

wa | | premiers ouvrages imprimés se font remarquer par l'absence de Virgules, de points-virgules a 

i uit et de toute autre ponctuation; cela peuts’expliquer par le fait que les imprimeurs reprodui- i 

i ii i saient généralement la ponctuation des manuscrits comme elle se trouvait transcrite. — i 

i ini) | Charlemagne avait si bien senti la nécessité de la ponctuation pour lintelligence des auteurs, H 

ii | | qu’il la fit rétablir selon des régles tirées de la version latine de la Bible par saint Jérdme; il 4 

, Wh) i en fit méme un des points les plus importants de ses Capitulaires. — Démosthéne, Cicéron, a 7 

| / | saint Jéréme ont introduit les sfiques ou divisions en versets ou demi-versets, dans les manus- gq 

i ii | i crits grees et latins. — Les alinéas furent désignés d’abord par un vide dans le corps du texte; r 

SH puis par une lettre initiale majuscule, qui indiquait le commencement du discours; enfin dans . i 

¥ Mi | | le méme discours on introduit trois sortes d’alinéas, que Von trouve dans les éditions du xv° . o 

TABAUINL | siécle et des suivants; ce sont les alinéas alignés, qui sont de niveau avec les autres lignes q 

hy ! | de la page; les alinéas saillants, qui outrepassent de quelques lettres les autres lignes; les ; 

Rt | | i alinéas rentrants, qui laissent un espace vide au commencement de la ligne, comme on le 3 

i Wa Yoit dans les éditions modernes. — Les /raity d’union ont été inventés par les anciens gram- : 

a 
y 1) | a 

ay 4 

ii | i 
i ii | 3 

a) 1 aa | j 
{ \ | ‘ f 

TAH 
a 
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54. Dans Vordre des impressions attribuées 4 Gutenberg, figure 

le Donat de la Bibliotheque nationale portant la date de 1450, dans 

| lequel on a cru reconnaitre le caractére qui servit plus tard a la Bible 

} de 36 lignes, comme également on cite Wautres Donat auxquels on 

E attribue une ressemblance avec ceux de la Bible Mazarine. Ce qui 
: 
j ° - 

o2fernst gfumng pnsvt teres itr vt late f * - = aes See 
i ere fert spl fern fern fertit fret») fer 
i barferebaris Yéerebare ferrb al gplr Ferebe m ferebam 
; ferebant Hrenito pfro lat2 tum’ bres utn et Tut 

aplelatt fum2Peuin? eftis Péniftis hit fuerit vf faere 
i 

54. areuirr pe cutenserc. — 1450. Caractéres d’un Donat conservé & la Bibl. nat. 

et attribué 4 Gutenberg. (Coll. Ed. Rouveyre.) 

Dp On a prétendu que les caractéres de la « Bible latine» de 36 lignes se trouvaient 4 l'état 

Y, dimperfection dans un «Donat» daté de 1450. Pour le dessin, peut-étre; autrement, 

nous sommes la — ainsi qu’aux figures 47 ct 48 — en présence de caractéres taillés dans le 

bois séparément, par consequent au cours des recherches sur la fonte métallique. s¢& Teo 

parait certain, c’est que ces deux types de lettres durent étre étudiés 

i par Gutenberg, car ils sont indiqués comme ayant servi a ses premiers 

| essais. Leurs polices ne se trouvaient-elles pas en quantités suffisantes 

j lors de la réquisition de son matériel pour la confection des Lefres 

: d'Indulgences, ol, comme nous Vavons Vu, elles entrérent dans la com- 

7 ———  __- 

mairiens pour marquer la jonction des lettres d’un méme mot. On les a rendus par un simple 

trait horizontal ou par un double =, quelquefois par une espéce de ¢ couché -. On les voit 

dans les premiers livres d'images, dans les premiéres impressions de Mayence, et généralement 

| dans celles du xv" siecle, désignés par deux petites lignes obliques //, quelquefois par une 

seule. — Il en est de méme des guillemets qui portent le nom de leur inventeur (voir Fertel) 

t et dont on se servait déja dans les anciens manuscrits, pour distinguer les citations. On les 

| connaissait sous la dénomination d’anti-lambda. Leurs signes ressemblaient assez a ceux des 

j traits d’union; puis dans V'imprimerie ils prirent la forme de 92 renversés, puis de deux 

Virgules. — La parenthése était utilisée par les anciens avec la méme forme que de nos jours. 

Deux ¢ (le premier en sens naturel, le second en contre-sens) désignaient les propositions 

incidentes étrangéres au sujet. — Les astérisques étaient connus du temps d’Aristophane, 

| d'Origéne, de saint Jéréme et de saint Grégoire, dans les manuserits grecs et latins. Ils étaient 

f figurés en petite éfoile ou en 3% cantonné de quatre points, Us servaient a différents usages : 

marque d’omission ou de restitution de texte; signe d’un sens tronqué; signe de phrases 

: dérangées; indice des maximes, des sentences les plus remarquables d’un ouvrage; indice 

; d’addition au texte. C’est dans ce dernier sens qu’ils ont été le plus employés. Bi Mi M 

E 
' 

|
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| | _ position de grosses lignes avec initiales? Au point de vue exclusivement dq 

4 typographique, la différence a établir repose sur un fait qui ne laisse et 

it subsister aucun doute : c’est que les caractéres qui servirent a la a 

it | composition des deux Bibles sont le résultat certain de fontes métal- . 
| \ | | Tiques; tandis que les Donats mis en cause sont établis avec des carac- | 

it | 2 teres d’essais, gravés séparément sur Lois, et par conséquent ne pouvant 4 

I étre Vexacte reproduction de types gravés sur poingons, frappés et 

i Na fondus, conditions qui marquent le point de départ de Pimprimerie | 

Vy typographique. @AARAAGAGAAAAGAaagaaaaagaa 

I) j 
} | 55. Si, malgré Vordre chronologique adopté, nous donnonsle pas . 

; i au Catbolicon de Gutenberg sur quelques-unes des productions anté- i 

| | rieures de ses concurrents, c’est tout d’abord afin de grouper Peeuvre a 

| | | du maitre, puis de pouvoir apprécier d’ensemble adaptation typogra- Se i 

a | phique de la /etire de somme, dont Schoiffer réalisa la mise au point. ll ; a 

| 1 On ne doit pas oublier les conditions dans lesquelles Gutenberg, 

i t dépossédé de son premier matériel, dut se remettre au travail avec les . | 

| moyens restreints que lui procurait seule Vassistance dévouée de , j 

/ ! i quelques amis. Aussi, combien n’est-il pas admirable de le voir pro- : 

| 1 duire, deux années seulement aprés sa Bible, ce Cafbolicon de Jean i 

i | Balbi de Génes, dans une fonte entigrement renouvelée! Quand on i 

1H | examine la page spécimen qui présente sa signature, on reste confondu : i 

) ! de tout ce qu’on y découvre de précurseur pour les créations qui vont a 

at | suivre. C’est la volonté d’une ascension continue, le besoin de sur- ‘ 

iH | I | passer en audace tout ce que la jeunesse et Vhabileté de Schoiffer ; 

j i | ont permis de tenter dans le Durandi, paru Vannée précédente; en un a 

| 1] j mot, il s’y révéle une émulation toute a Vhonneur du vieil inventeur, | 

i it | qui sait encore s’élever 4 une hauteur de pensée réellement sublime : 

i i | dans la rédaction méme de la signature de son ouvrage : « C’est avec 3 1 

{ hl : | « Vaide du Trés-Haut, dit-il, qui délie la langue des enfants, et qui [ 

| | | | « révele souvent aux petits ce qu'il cache aux hommes de science, a 

| i | | « que fut terminé le Catbolicon, ce livre admirable, Van de incarnation q 

| } I iH | « du Sauveur M. CCCCLX, dans la mere patrie Mayence, insigne q 

‘] I | « ville d’Allemagne, que Dieu dans sa clémence a daigné rendre la 4 

| i ) « plus illustre et la premiere des villes : et ce livre fut parfait sans le 

| nh « secours ordinaire de la plume ou du calame, mais par Vadmirable i 

: iW | « enchainement de formes et de caractéres. » | 

A A | 
ian | | 

; Wy | ‘ ae 

i f I | | 

iN i a 
N i a. i
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. @€ A premiere analyse, Vimpression qui se dégage de ce caractere 

i c'est qu’il découle presque entigrement de la caroline romane; par 

4 conséquent, il se rapproche bien plus de la tradition latine que dela 

f gothique d’époque. Sauf le Deo gratias final, toutes les capitales du 

} texte sont du type carolin, Va bas de casse également. Dans ces minus- 

f cules, a de rares exceptions pres, le tracé angulaire de la gothique a 

disparu; nous irons jusqu’a dire que V’on se trouve la en présence 

d’un romain grossigrement taillé. C’est en effet d’une ossature bien 

QAbiimi profioio cuius natu imfantium lingue fi 

; : ant orerte.Qui gy niofepe puulis renelat quod é 

fapientibus cclat. Dic liber earegius.catholicon. 

_Ohice mearnadonis annis OD ccc Ix Alma m ur 

be magintina nacionis mdlite germanice. Quam. 

wei demencia tam alto mgenij lumine.dono0 y F 

tuiro.cetoris terran nacionibus preferre.illuftrare 

3 dignatus eft fon calami.ftili.ant penne fuffra, 

; gio.§ mira patronay formar oo | 

; ‘cone-et mooulo.impreffus atg3 confectus eft. | 

; Dine tibi fancte pater nato cil amine facro.Laus 

et bonoz ono trino tribuatuz et uno Ecdofic lau | 

z libro boc catholice planoe Qui laudare piam 

femper non linque mariam. DEO.GHK | 

E 55. ave.ier DE GUTENBERG. — 1460. Signature du Catholicon de Gutenberg. (B. B.-A.) 

\ Gutenberg ne mit son nom sur aucun de ses ouvrages; cependant, l'exécution du « Catho- 

; D licon » de 1460 ne peut lui étre contestée. Il y produit une minuscule nouvelle d'inspi- 

; ration «caroline» tres épurée, avec introduction de capitales romaines qui sont I'indice de 

la scission prochaine des deux procédés de reproduction’ des textes; car la réduction d'eil 

| des lettres permise par la gravure en poingons, leur fonte métallique, leur procédé d'assem- 

: blage et de présentation, différencient tellement le «manuscrit» du ¢ texte imprimé», que le 

E «Livre» nait réellement de cette transformation. seg sf Des Tes Des Tes Des 

i peu différente que Jenson s’inspirera pour y adapter l’élégance latine 

E du génie francais. I Dans cette fonte observons une approche assez 

a large, quand il n’en existait pour ainsi dire pas dans la gothique de la 

, Bible de 36 lignes. Ce fait, logiquement, aurait dai amener la sup- 

a pression des doubles lettres; mais Vhabitude commande et la liste 

| 
b 5 

k 
i 

| 

. |
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Mi TT ar | 
i } | connue s’allonge encore. Relevons : Hi, re, si, hu, in, fa, gu fe ke, ce, li, oe 

\V AR | gi, co, is, cl, Ia, go, ge, do, ri, st pp, ss, sa, fl, ef soit 26 poingons de # 

WH IN| supplément, rien que pour cette catégorie. Par exemple, les abré- ae 

wT Viations de syllabes sont en sérieuse décroissance; on ne découvre \ 
. 1 | que V’n et 'w portant le trait supérieur. Méme remarque pour les 

it va _ abréviations de terminaison, dont il ne reste plus que le rum et le que, ' 

i | ce dernier trés originalement tourné. Relevons aussi ’™M fort curieux 

i} } du millésime, de méme que le g tréma placé a Vextrémité de la sixieme gt 

i ] ligne. Observons enfin l’absence trés caractéristique de divisions ainsi 

| que la terminaison libre des lignes; soit, dans ces travaux de début, Be 

| i | | peut-étre autant de recul que d’avance. Mais ceci, notons-le, sur des ; 

Wal points de détail; car un pas énorme vient d’étre fait vers la conception ‘a 

i) | de la lettre de Vavenir. ABAARARAARRARAgagaaag 

Na 
\| | 56. A procédé nouveau, production nouvelle. Fust et Schoiffer 7 

i i s’en rendirent compte sitét aprés la publication de leur Bible, établie a 

MAA |. d’aprés la méthode de Gutenberg et reposant de ce fait sur les expé- | 

| l riences progressives qui déterminérent la découverte de Vinvention, 

i i | lesquelles portaient toutes — il faut bien le reconnaitre et il nen ‘ 

\ \ | pouvait étre autrement — sur la contrefagon des manuscrits, qu’on 4 

| | HH | cherchait a réaliser par le perfectionnement de la xylographie. C’est 

| l donc ce procédé, comme on I’a vu, qui conduisit a la taille isolée de 4 
i | | la lettre, lettre que l’on dut exécuter d’un assez gros calibre en raison 7 

H || | du peu de résistance du bois utilisé, et calibre enfin qu’on se touva 4 

| i | entrainé & conserver pour la taille des poingons de la premiere fonte q 

il métallique. I! Mais la nouvelle invention visait 4 la vulgarisation du 
if | livre; ce n’était donc pas s’engager dans cette voie que de continuer 

I il i les pratiques caractéristiques du manuscrit; et de méme que celui-ci 7 

| i ' avait cherché une extension dans Vadoption de la cursive gothique, de _ 

bf | | | méme l’Imprimerie naissante sentit la nécessité de se créer un type I 

Wl | | approprié de lettre répondant a sa nature et a celle de ses moyens de J 

i | 1 | production. J La gravure sur poingons lui rendait particuligrement 4 

{ Hi! i facile la réduction de calibre en lui donnant, d’autre part, la possibilité 4@ 

i Wn | de doter chaque page d’un texte plus abondant; or, par une intuition a 

Ea a | merveilleuse, Schoiffer, dont la maitrise dans l’art de la taille et de a 

I la fonte avait tant secondé les travaux de Gutenberg, porte son choix q 

{ I} i — ainsi qu’on le faisait au méme moment dans Vatelier concurrent — 4 ; 
i 

AY | 

a q 
Nn 
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) | a 
Sy a 
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sur des spécimens de Vadmirable caroline romane, dont nous avons 

parlé au chapitre précédent, et dans le premier ouvrage quwil entre- 

prend, le Psautier de 1457, ilse sertd’une minuscule arrondie, presque 

entizrement débarrassée des traits gothiques caractéristiques, trans~ 

formation remarquable, tres susceptible dinfluencer les recherches z 

vers la forme définitive de Valphabet typographique. 

@@ L’aetle g, par exemple, y sont la dans une forme qui n’a pas varié. 

Certainement, la régularité de la ligne et de Vapproche est chose 

encore insoupgonnée; ce sera affaire Wexpérience; mais il est inté- 

Magnus baflins & poctart orator hiftoricoriigs ae 

: philofophor legendis hbris Mogdaenprellus‘e p 

AAarants brenmnganuC quo facline ineelligatur rng 

| bricis aeulifes mterftin tus. ficlicicer finite Ano Ix - 

: 56. ateier DE FUST ET SCHOIFFER. — 1457. Spécimen du caractére du Psauher 

de Fust et Schoiffer, d’aprés VOpusculum magni Basilij ad inuenes. (Coll. Ed. Rouveyre.) 

| Ny Fust et Schoiffer semblent sétre pénétrées immédiatement de l'incommodité des carac- 3 

)), teres énormes de leur « Bible », en méme temps que les produits de la nouvelle invention 

leur apparaissaient comme devant se signaler par une facture originale, dotée des qualites 

de lisibilité qui manquaient totalement a la gothique en usage. C'est la réalisation de ce pro- 

| gramme que présente le texte du ¢ Psautier » qu'ils firent paraitre dés 1457. De Deb TE 

ressant de distinguer, dans ce premier essai, Vesquisse, la coupe, la 

charpente assez parfaite en un mot de élément vital de Imprimerie: 

la lettre de texte! BM L’analyse reléve : se, pe, est le, 0, tu, de, Il, or, 90, ¢a, 

Hi, ss, ni, po, bo, ra, ¢t, ui, in, ve, ef en lettres doubles, soit 22 poingons 

: supplémentaires ; comme abréviations : 4m, © 4, P, & avec trait supé- 

| rieur; puis isolément les signes rum et que seulement. On reléve aussi, 

| pour la premiere fois, Vemploi de la parenthése ainsi que Vajouté dun 

petit trait oblique a droite en téte du deux-points. 1 C’est dans ce 

; Psautier que se fit Vinnovation importante du tirage en couleur des 

; ; initiales, jusque-la laissées au rubricateur. Devant le manque d’origi- 

; : naux nous avons di nous contenter pour nos observations d’une page 

de V Opusculu magni Basilij ad inuenes, de Fust et Schoiffer (1457-1499), 

| imprimé avec les types du Psautier de 1457. 

e
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| Wa 57. Les livres de Fust et de Schoiffer se succédérent avec une ® 
WAN 
We \ rapidité qui n’entravait en rien les perfectionnements inhérents aux i 
4 p q a 0 te 

i} i débuts d’une invention aussi importante que celle de la Typographie, FF 

i bien au contraire. Apres la Bible Mazarine de 1456 et le Psaulier de i 

4 | 1457, le Durandi Rationale Div. off. se présente en 1459 comme une 4 

WN Aa conquéte nouvelle dans Vart de la taille des caractéres et surtout dans 
MMi | i q 7 { 
i Hil la fixation d’un type approprié aux nécessités de Vheure, quoique 4 

li \ | nullement affranchie encore de la contrefacon des manuscrits. Cette 7 

HW | 
iH | 
Hy | | ace 
mA “Jaure er oenameta in ecctia funt larcon » 
Waa) : I faaee " 

i | Hectior feripture-Gn grego.Aliud ‘et 
| pictura atozare Aliud p puture hiftons 
Hi | m quivhradoadu adifee -. am q3legenb; hne- q 

Will hdeons cernennib;pftat pidura gum ipaignorates’ Gg 
iM) | | 

Hl 

Me | | $7. aveuier ve rust Et scHorrrer. — 1459. Caractere du Durandi Rationale Div. off. 4 
| 

| | de Fust et Schoiffer. (Coll. Ed. Rouveyre.) } 

Mh) | | ; 

| | | Db Il est visible que Schoiffer, inspiré d’abord par la « caroline carlovingienne », chercha Hl 

‘Hii | Mil: Y, dans cette deuxiéme fonte combiner un mélange de la minuscule du XI° siécle et de 

! i Ht la gothique du XIV’, et & déterminer le genre mixte sur lequel on brodera encore quelque f 

| } Hil temps et qui luttera d’influence avec la gothique pure jusqu’a l'avénement du romain de Jenson. | 

| ai 
| 

| impression se dégage de V’analyse du nouveau texte, ot lon reléve 

( Va nombre de réminiscences de la forme gothique, absentes dans le texte q 

| Wie du Psautier. On doit voir la une concession nécessaire pour ne pas d 

j i heirter trop vite ni trop brusquement les habitudes du public auquel a 

| Wil il était indispensable de faire agréer les procédés typographiques. 

| WN Nous ne ferons pas d’analyse détaillée de ce texte, en raison de son © 

i iH } ll rapprochement avec le précédent, mais il y aurait intérét a recher- | 

At a cher les éléments qu’il contient et sur lesquels nous avons fait 
Wh | “ q 
Fae reposer nos conclusions. 
Be 
( | I Mi) 58. La deuxigme Bible de Fust et Schoiffer, en deux volumes, q 

| | parue en 1462, constitue réellement le monument par excellence des ; 

| i | i débuts de Imprimerie. L’art du graveur, du fondeur, du compositeur 4 

i | i et de l'imprimeur y sont portés a une véritable maitrise. Le caracteére : 

Wi employé, appelé a servir de transition entre la gothique et le romain, ’ 

Mae é 

. i) 
« 

rit ih 
; y 

NB 
HM | - 
Hh | a
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s’y montre impeccable de régularité de gravure, Vapproche et de ligne. 

Si les doubles lettres persistent encore, c’est que la raison qui les fit 

i introduire n’a pas disparu. En effet, on sait que, venu de Mayence a 

t = 1 - - 
Piis boc opulculus nmitd ae copletu-ct ad 
eufebia3 dei mduftne m awtate Daguncy 

per Jobanne fult aué-et etru {choifther oe 
gernflepm ler: cu Dioref etufdes eft confit 
matu. Amo incarnacois oitice- M-ecce-{x1- 

Re pat = : zZ a 

Jnvigilia afumpcois gfofevirgans mane. 
| 

. pane 4 
Ow YN | ( ) 

: VV a *y 
i $8. areurr ve rust et scnoirrer. — 1462. Signature de la deuxitme édition de la Bible 

i de Fust et Schoiffer, dite deuxiéme Bible de Mayence. (B. B.-A.) 

I Dp La gravure de nouveaux types ne coiite rien aux passionnés novateurs, qui tiennent a se ‘ 

I Y, rendre personnelle l'exécution complete d'une « Bible». Ils y parviennent en 1462, avec une 

I fonte spéciale, merveilleux couronnement de la forme ébauchée dans le « Psautier » et le . 

¢Durandi» ef réalisant enfin le type parfait connu sous le nom de «lettres de somme ». 1 

Paris, Fust, en commnercant avisé, chercha a placer ses exemplaires 

F « en laissant croire a un travail de copistes d’outre-Rhin ». 

; <§o 

nm’ cette année 1462, une révolution éclate a Mayence; la ville est 

; prise d’assaut et livrée au pillage. Cet événement a pour consé- 

quence immédiate la dispersion des typographes formés a Pécole de 

EF Gutenberg et de Schoiffer. Emportant leur matériel, ils se dispersent ; 

et vont fonder a Vétranger de nouveaux centres ot Imprimerie évo- 

luera. BERRARARRARAARARARARAGaAgagaga 

: 
t 

|
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| | co: Spaeeee ZANotre texte sur la vérification des recherches qui ; 
Wal s’imposérent aux prototypographes pour obtenir une exacte figu- BY 

i | | ration de la calligraphie du xv sigcle a aide de caractéres mobiles \ 

! | ! se trouvait établi, lorsque — comme pour notre concordance d’opinion 

| | i : avec Geoffroy Tory sur la définition de la lettre — le hasard plaga 

Ht} . | sous nos yeux Valbum de Duverger exécuté a Voccasion du Jubilé 

a européen de Vinvention de Imprimerie, en 1840. Tout un chapitre 

hh | | s’y trouve consacré & la description des opérations qui soi-disant per- ; 

| | | mirent de solutionner la question de la fonte des lettres doubles par 

it Tall la suppression d’un jambage, celle également des signes d’abréviation, oe: 

| i etc. Cette étude, d’une grande clarté d’exposition en méme temps 

WW qu’appuyée sur une illustration heureusement congue et réalisée, 

AT nous a paru devoir trouver sa place ici, notamment pour corroborer le 

| I | principe de nos observations personnelles sur la constitution de la 9 

H | ) ! lettre métallique, de méme que pour affirmer le bien-fondé de l'im- 7 

i | i | : portance que nous attachons a grouper en un solide faisceau les docu- FF. 

MI | ments susceptibles de donner une assise sérieuse 4 lenseignement q 
| | | de V’art typographique. En voici une analyse suffisamment détaillée. 6 

| i 6 Sous forme d’une correspondance échangée entre Gutenberg lui- 4 

‘|| Hl) ~ méme et un certain frére André, cordelier, auteur inconnu place @, 

i Hl tout d’abord la question comme nous l’avons fait nous-méme fig. 40, 4 

4 | Willi : devant le cas d’un texte manuscrit a reproduire en caractéres mobiles, ! 

a et il écrit de sa main cette | {i 4 

l ‘Il || PASC. eee weeee eng etoe ss ® Ona ur enrel 8 WO. 

| i | | « Excelsis/ ¢ tient a x, x tient a, ¢ tient a ¢, ¢ tient a/», dit-il. Eten 

HH iil effet, tout le probleme de /’imitation du texte manuscrit — soit 4 

‘ | Wale Sasa Soha alors — va se fixer dans la reproduction 
ny exacte de cette calligra- b f b . il . 

i | phie d’époque. I Du reste, aa cdr J I] ming 

BA un alphabet mobile est 
il | dejporee? ste ea8 pqristuuryzZ 
Pa il permet la composition is io 2 4 

: | I | de mots tels que ceux-ci: MANUS wants Lumina : 

1 a mais reste impuissant a établir un fac-simile de la ligne Gloria in excelsis 

Wi | (| deo. La création d’un second alphabet devient nécessaire, alphabet a 

| I i dans lequel sont évincées toutes les pointes et Hes faisant obstacle 

cy j 
ae 

A |) ‘ i :



eee 

L(EVVRE DE MAYENCE 81 
pe ee  —  —— 

a la suppression b f £ | [ | 

de birote: «. coe g ( miiopqe SCUE 

alphabet motivé par les sept lettres c ¢ f, g 6 4 x dont on reconnait 

que la nécessité de liaison au plein des lettres qui les suivent ne peut 

s’obtenir avec les types {it 4s : 

du premier alphabet..... erernr re rrectig uirgd 

tandis que l’accolement de~ rel 1 S 

Yient parfait dans le second.. Feeclie Lircecrio virgo 

ou ilne reste plus qu’a in- fa iS 

troduire un @a grosse téte.. ta tdngat tarholica 

de facon a se coller aux lettres précédentes comme dans l’écriture ‘ 

manuscrite. I] Et voila réalisé va 

: Vaccolement régulier désiré: Gloria i recellis de. “s 

| W Ce rest pas fini encore : la phrase ne peut étre achevée faute de, 

pouvoir souder led a l’e et Ve a Vo/ L’obstacle ne sera vaincu que par | 

| lagravure d'une g destinée a se a | 

i lettre tronquée rt placer devant re y ro .: 0 : rom 

f Wl Mais il est d’autres lettres offrant cette particularité, c’est le cas du 
; ds 28 , > > 
: bet dup lorsqu’ils précedent Va, Ve et Po. W 

Comment surmonter cette derniére difficulté? b 

Ce sera le résultat d’un p A t 0 

; trait d’habileté de prati- 
cien. I Voici trois repré- 

sentations de plombs de | 

lettres, ce sont celles d'un 
i @unnetd’unm;a leur | 

suite Voici encore, avec ! 

Vindication de leur épaisseur, la représentation dun J, d’un p, Vuna, | 

dune et d’unv. Or, dans Vopération de la fonte d’une lettre, le creux 

de la matrice se trouvant exactement ajusté . | 

a Pouverture du moule, si on opérait un dé- | 

placement de la matrice proportionnément a | 

Vépaisseur d’un jambage, il se trouverait que - i 

{ Voezil déborderait du corps de la lettre comme | 

| ci-contre, et qu’en abattant et en enlevant en- | 

b p A r g suite les saillies ainsi produites en debors du 

montant, il en resterait des lettres entamees, des I 

| 
|
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Hf iif eee eee Nh Se ne 
HH Hl demi- ui rapprochés pren- lr lo . i 

\ 1 i | pleins b p Al t 0 soot at ene la ja 114 jo ‘ 

aN iy W Mais tout n’est pas fini. Il reste encore a résoudre la question fort 
| | I complexe de la fonte et de la composition en mobile des abréviations, 

wa i dont voici les principales............ <a am = mmm wh %O 1 
Wt « Le premier signe abréviatif se place sur a, Vinitial et le médial; . i 
tH i sur ¢, sur deux ¢, sur les i les 9, les u, les m, les p, les n. Le second . i 
i Hl signe abréviatif se place sur les ¢, les ¢, les m, les +. Le quatritme P 
Wt i signe abréviatif sur les / et les j. La lettre g seule demande les cing _ 
| iI abréviations ». I} Alors intervient le principe du parangonnage, c’est- , 

it 1 a-dire du logement de ces signes ————--—— placé entre deux > | 
Hill. dans la partie supérieure du corps m1 q b J lignes paralléles 3 

i Hi de la lettre, suivant ’exemple.... ———+~—_—_-_ qui déterminent la 
\ \| : surface occupée sur la force de corps par la lettre courte (m), la longue , i 

i i du bas (q), la longue du haut (b) et la lettre pleine (7). W La combinaison i 
f i i trouvée pour introduire les signes abréviatifs au-dessus des lettres = & 
| | sera la fonte de la lettre en deux portions et en deux moules séparés . i 
| | motivant un léger crénage avec encoche d’encastration; soit un tiers 7 a 

i I d’épaisseur pour le signe abréviatif ......--ee gg —| ; 
I | et, d’une fagon approximative, environ les deux d 
i i {| tiers du plomb réservés pour la hauteur d’wil de ‘ [ 

it 1 Ha lettre WMlinUSClle 2... .cs-scals caltcos<o-<sesasveceseue Ul ‘ } 

; | i dont le rapprochement des deux pices — ainsi ® 
i) 1 que le montre notre troisieme exemple — rétablit u eae 
A : on “ son Se aaa —— #®: 
Pe Ml a : t voici la mise en place des 6 artim aa \ 
| | poingons pe gs ea AACiMMoUgUt ® 

A DW Seule <4 & se trouva fondue avec son 6 . t occupant 
i} a la lettre gL gt t signe abréviatif. Les lettres oh elles-mémes 

| i la hauteur supérieure du corps, exigerent une gravure spéciale; de 7 

| méme que les tt ff (Ct tt ft dont Vusage, on le sait, s'est 
| | Ha doubles lettres maintenu jusqu’a nos jours. 

i | i] D Apres les abréviations par lettres vint le tour des abréviations par 

| Va i signes, et les suivantes du- A q a 

| i) : Fale exalenientgivnees. a G > jy yp ? f ct j quays’ ; 
F ef rum con pp per us $ ’ 

i i i signifie que, et qu’on peut donc appeler pefi-que. I Puis la gravure 7 

a i 
ETL 
a 1h TA 4 

Hy IP 4 
i | a 
k | i ; a
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des signes de ponctuation et celle des majuscules vint parfaire ce 

} chef-d’veuvre de création humaine. 

; FI Woo eeeeee T Diete. 

f 7)” récit que nous venons de résumer il résulte qu’on aurait pu 

i éviter la gravure des nombreux poingons de doubles lettres dont 

nous nous sommes appliqué a faire le relevé dans certaines pages du 

| premier matériel typographique. On y voit aussi traité — suivant un 

point de départ identique au nétre — le probleme si complexe du 

passage du texte calligraphi¢ au texte /ypographi¢. Cela n’en précise 

; que plus Vexactitude de V'analyse a laquelle notre désir de comprendre 

F en vue de communiquer nous conduisit. I) Mais sans plus tarder, néan- 

f moins, empressons-nous de dire que les choses ne se passerent pas : 

f ainsi qu’on vient de le voir trés ingénieusement exposé. La gravure 

i spéciale des doubles et triples lettres s’imposa, ainsi que nous le ver- 

| rons dans un prochain chapitre. Notons cependant ici, car le cas 

F nous semble bien a sa place, Vexpérience faite au x1x° siecle, avec 

* toutes les ressources d’un outillage perfectionné, d’une reconstitution 

mobile de cette gothique prématurée. Le graveur Desriez fut chargé 

par ©. Nourrit de exécution des poingons d’un Jatin de forme Vapreés 

t la Bible de Bamberg, c’est-a-dire de l’édition imprimée par Pfister avec 

h les caractéres de Gutenberg. Or, dans ce caractére, cédé a V'Impri- 

I merie nationale en 1862, pas plus que dans la fonte de Gutenberg, 

. la gravure spéciale des doubles lettres ne put étre évitée. W Quoi quil 

en soit, Pintéressante démonstration ci-dessus se présente fort a 

propos pour projeter l’éclat de sa vive lumiére sur un sujet ardu entre 

tous, qu’elle nous aideraa éclaircir et —nous l’espérons —A vulgariser. 

: i] 

| 

: | 
|
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Wl CREATION de la Lettre métallique. 

HI £ | ie 4 8 a | B ' 

i CONSTITUTION DU LIVRE ; 

WT Rapide mention de quelques 
| | points de detail. : 

Hl | / | 
a | 

| J ‘EX ODE des typographes mayengais vers de nouveaux champs 
Ti | daction est pour nous l’instant propice a un rapide examen de 

| quelques points de détail se rattachant autant a l’aspect de la page | 

| | imprimée — qui nous importe spécialement — qu’a la constitution ) 

| Wi. matérielle du Livre; détails variés de mise au point que les nécessités 4 
if durent inspirer a l'imagination inventive des premiers techniciens. | 

Nous les résumerons en disant que jusque-la le Livre est resté ano- @ 

! Wi nyme et qu'il s’agit de lui constituer un état-civil par la signature de a 
| Vimprimeur, la date et le lieu de son impression; qu’on doit assurer | 
i ih un exact classement de ses différentes parties par un collationnement | 

i} | régulier de ses feuilles 4 aide de marques d’assemblage, ainsi que / 

; | par la numérotation de ses pages; réglementer le format de son papier, a 
Tl les dimensions de ses marges; se rendre compte du matériel sommaire i 

Wii d’établissement et des conditions dans lesquelles devait se pratiquer , 

: | Hl la nouvelle industrie. Ainsi allégé de la série de ces questions qu’on @ 

i | st) est incité 4 se poser en cours d’étude, et dont nos figures permettront | 

| Wi le contréle, on sera mieux outillé pour reprendre le cours rationnel du | 

] | développement de la Lettre AAQARTARAAARSSRgagas g 
BF} 1 2 

Ty) a 

Fl . ATE ET LIEU D'IMPRESSION. & Si le Livre est d’abord ano- @ 
| ica | i} i nyme, on en connait la cause : profiter de Vignorance du public ! 

ii HH | pour multiplier par planches d’impression les exemplaires d’un ou- 
| | ih | Yrage et chercher a les écouler comme travail manuscrit, en bénéfi- 

H | | ciant de ’écart trés sensible du prix de revient. Mais la fraude est # 

| | | Vite découverte; les copistes ne sont pas plus tét mis en éveil par la 4 

| | a 

| + 

) Mi A 
ko \\ | : ; ee
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ressemblance que révélent plusieurs exemplaires d’un méme tirage | 

quiils dénoncent le procédé et, pour le signaler, contraignent lim- 

primeura inscrire son nom sur le volume. Dés lors, pour les questions 

soit de priorité d’édition, soit de marque, la date et le lieu d’impres- 

; sion deviennent obligatoires. 1 Le premier /ivre paru avec date cer- 

i taine est le Psalterium de'1457 (52); la premiere Bible datée est celle 

de 1462 (58); le premier volume classique est le Cicero, De Officiis, de 

1465; tous les trois imprimés a Mayence. 

= ead SOUSCRIPTION ET L’ACHEVE D’IMPRIMER. % Ces in- 

dications se placaient sur le dernier feuillet; elles constituaient 

ce qu’on appelait la souscription, ce qui signifie ¢crit dessous. Au dé- 

| but, elles furent souvent incompletes et le rubricateur, c’est-a-dire 

Venlumineur chargé de dessiner et colorier les initiales et les orne- 

j ments de marges, y ajoutait soit une date, soit une invocation pieuse. 

| Du reste, V'imprimeur lui-méme se plut 4 accompagner V'achevd d'im- 

j primer Vune profession de foi dans Vesprit de époque; c’était le colo- 

| phon, concu parfois en vers. A ceux compris déja dans nos modeles, 

t nous ajoutons ici la signature d’ Arnold Ther Heernen (59), particula- 

risée par un réglage ala main; car on donnait aussi a ces déclarations, 

accompagnées du signe-marque de Véditeur, le nom de signature. ; 

| Cest ainsi qu’on a déja pu Voir ($5) la signature du Catholicon de . 

Gutenberg et (58) celle de la deuxigme Bible de Fust et Schoiffer. | 

og REGISTRE. & Pour régler et faciliter ’assemblage ainsi que 

la reliure des livres, le moyen employé d’abord fut le registre. 

On rappelait, sur une page placée soit au commencement, soit 4 la | 

fin du volume, les premiers mots de chacun des feuillets qui formaient | 

la premiére moitié des cahiers, ou leurs signatures. Cette liste ser- 

Yait au relieur pour collationner ses assemblages et assurer la bonne | 

exécution de sontravail. On commengaa se servir du registre vers 14.69. 

Saad RECLAME. @ Les feuilles imprimées s’assemblaient alors en / 

cahiers de 4 ou de 5; puis s’introduisit Pusage de la reclame, 

placée sous la ligne finale de la derniere page d’un cahier et corres- 

pondant au premier mot du cahier suivant. Cette pratique n’eut plus de | 

raison d’étre aprés l’adoption des folios; néanmoins elle se perpétua 

| il 
| if 

Hi 
| 
1)



bul | } t i . a s 

| | | ? a \ 7 } ii ae 

i li 36 LA LETTRE DIMPRIMERIE : i 
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i | 
i en longtemps. Parfois, la réclame figurait au bas de chaque page; elle 
i) | | avait alors pour but de faciliter ’enchainement de la lecture pendant 
IY Wie que Von tournait le feuillet. GAAARAAHARAASRARARaa j | i i 
MI | 
HT iit J A SIGNATURE. & La signature se mit au bord de la premiere 
A page de chaque cahier; elle fut constituée facultativement par 

i | les lettres de Valphabet, des chiffres ou des signes quelconques. La 

Ki | premiere aurait figuré dans le Jobannis Nyder praeceplorium divine 
i i . . . ae 5 
if | | legis, par J. Hoelhof, de Lubeck, in-f’ a 2 col., de 1472; mais il n’est ; 
ne pas rare d’en rencontrer dans les livres d’images avant méme V’inven- at 
i tion de 'Imprimerie. FAAAARARARARARARAAgQgggaga - | i | : 

‘ | J E FOLIOTAGE. 4 La numérotation des feuillets daterait de l’édi- { 
i) Le tion du Tacite de Jean de Spire, a Venise, en 1469. On la trouve | 
1 | dans les éditions de Cologne de 1470 et 1471, insérée dans la marge; 
}) | ou encore, en Belgique, en téte du recto de chaque feuillet. En France, . 9 
i | Krantz, Gering et Friburger mirent pour la premiére fois des chiffres 
i | au bord supérieur des pages en 1477. AQAAAAARARRARAa 3 

| } ; 
i | ao 7% IPD PC *: i a i iq ] ES CHIFFRES. 4 Les chiffres arabes, importés en Europe au cours 4 

i q bs ss . 2 ts 
i du xur° siécle, sont tres rarement employés dans les premieres 1 

VA éditions, bien qu’on en connaisse des applications pour les manu- i 
W At * * * eB 4 7 scrits. Seuls les chiffres romains sont d’un usage général au début de ; 

/ VImprimerie, soit pour le foliotage des pages, soit pour marquer la ii 
if Hi) date de l’achevé d’imprimer (°). 
i | | } i 

a ; 
Wa 3 Shaan a 
if WANT - OC ignore quel est l'inventeur des chiffres; il est présumable que l’on commenga & i 
i | ; compter sur ses doigts, puis avec des petits cailloux, d’ot sont venus les termes de i i 
f aa | i calcul, calculer; ensuite on donna aux lettres de l’alphabet une valeur de convention; c'est i 
; i | ainsi qu’agirent les Grecs, les Romains et les Etrusques. Quant aux chiffres arabes, on ne ‘ 

} || | connait ni leur origine, ni l’époque précise de leur introduction. Nous parlons ici seulement i 
| ty des chiffres romains et arabes. A V’origine de l’écriture, les anciens et les Romains comp- 4 i 

} \ ! | j taient les années avec des clous, et la maniére de les attacher devint par la suite une céré- i 

| | | | monie religieuse 4 Rome; mais l'écriture étant devenue plus commune, les lettres I, V, X, qa 
Ha L, C, D et M furent les seuls caractéres qu’ils destingrent A marquer les nombres, au lieu qq 

‘ | | | | que, pour les autres langues orientales, toutes les lettres étaient numérales. Ces sept lettres, { 
C a | combinées dans leur plus forte valeur, donnent, en les placant ainsi DCLXVIM, six cent : 
f \ soixante-six mille. Les Romains ajoutérent une petite barre posée horizontalement sur quel- § E 
EP | Ha qu'un de leurs chiffres pour en augmenter mille fois la valeur; ainsi une petite ligne sur I : ; 

| } I | \ | valait un mille, sur X elle valait dix mille, etc. B Les chiffres arabes étaient connus en Europe q i 

MIA Mt) a 

) || ; | 
j a iT | 

‘i 
F y Nah a 

j i | | (



| | 
| ; CONSTITUTION DU LIVRE 87 1 

ooo OOOeeeeeeeeeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaea ss 

| 2 9 5 . | 

| Explicit prefens porta bulaoum | 
aateria-a rer docto eloquentiffimo 
% vito-diio Gherarko wfchueren. | 

. Cicellario Waufteifini ducie Chi | 
nenhe ex dtuerforum ternmniftaz.. 

. volunnmbug ta prop? | 

cinfeem manibue labore ngents | 

criptr de comwect 
x > - - il ’ ’ 

tnoldi cher hoene diliqentiffime 
¢mprefla-himm fub anmis donmnt: | 

cccc-Icepy- die vltimo menhé | 

may: Dequo crite marie filio ht | 

ique.et pias leads tus fenule 
met: J 
oY La pai dans M: . 30. woasuome vere OGINGA Wann sin | 

i potire Ariel Thee fone oe) vrent. Celui d’Arnold Ther Hoernen | 
Timprimeur mayengais qui inau- ZY, compte bientét parmi les plus pro- | 

; gura le foliotage des pages avec ductifs. La « signature » de cet im- | 

aoa arabes (ell UICRE as primeur se fait remarquer par un | 
3 réglage a la main et l'emploi d'un | 

caractére intéressant, a comparer & 

la précédente direction donnée par Pierre Schoiffer a la forme des lettres. Se Tes Tee | 

es 
avant le milieu du xm siécle; on n’en fit d’abord usage que dans les livres de mathématiques, 

d'astronomie, d’arithmétique et de géométrie; ensuite on s’en servit pour les chroniques, les 

calendriers et les dates des manuscrits seulement. Ils ne furent pas admis dans les diplmes | 

ou chartes avant le vr’ siécle et ne parurent sur les monnaies qu’aprés la mise en vigueur | 

8 

| 
; 

|
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| Hi) | : ii 

WAY : 7 FORMAT. @ Au temps du papyrus et du parchemin, il ne 1 
Wi AI | ! | pouvait étre question de format pour les livres. Ce fut Pemploi 4 

it} | I i| ! du papier qui détermina le format, suivant les plis que V’on fit subir a 
i Wii | la feuille pour réaliser son assemblage; on obtint de cette fagon le q 
i i | | format bibliographique, \equel tire son nom du nombre de feuillets i 

| Ue : compris dans la feuille. B Les premiers livres furent de format in-f®, qT 

Hh | par imitation des manuscrits reproduits. A la fin du xv° siecle, on | 
i) WY imprimait en in-g’ et en in-8*. On divisait ordinairement chaque page 
i nil en deux colonnes; mais souvent aussi on composait les lignes sur 
i | toute la largeur. EEARARKARARAARARAAaaagaga ] 
ea | 

| | Z ES MARGES. @ Les marges furent tout d’abord trés larges, afin i 
\ Till Lae devépondre a la faculté que se réservaient l’'auteur ou Vacheteur 

| i | d’y faire exécuter une ornementation polychrome, a limitation des ; 

| ] | anciens manuscrits, ou pour y ajouter des notes et remarques person- | 

Hi | nelles 4 la plume BEORARARARHRAHARAggagggaa “a 
} | | 

| | | | Glee %Z Lencrage des caractéres nécessita la recherche | 
| i dune matiére autre que le composé liquide et pale dont se ser- f 
} i| | yait Vimprimerie tabellaire ou xylographique pour la confection de 
i) | ses images. Jean et Hubert van Eyck, découvrant art de mélanger i. 

i | i aux couleurs Vhuile de lin ou de noix, et réalisant ainsi un corps a 

a | solide d’un bel éclat, eurent certainement une grande part dans i 

i Tan aa Vinvention de Vencre d’imprimerie. aa i 

aa el ii 
i al | ye CHIFFRE DE TIRAGE. & Quel était le chiffre de tirage des 5 

ij VY premiers ouvrages? On croit savoir qu'il n’excédait pas généra- ‘ 

i i] | | lement le nombre de 300 exemplaires. 4 

a 4 — | 
Hi ; i de Vordonnance de Henri II, en 1549. La figure de ces chiffres n’était pas encore uniforme % 

Wan en 1594, bien que depuis 1500 l'usage s’en fit répandu en France; encore les entremélait- 

i | | | | ‘on souvent de chiffres romains; on prétend méme que ce n’est que depuis le régne de § 

| | | HF | HI Henri III que l’on commenga 4 se servir, en écrivant, de ces chiffres arabes. Les Russes ne 

ij } Wi | : s’en servent que depuis les voyages du tsar Pierre le Grand, au commencement du xvnt' siécle ; 

\ 1B i} ] | ils avaient été introduits en Angleterre en 1223 et en Italie vers la méme époque. L’Alle- R 

| i magne ne s’en servit quiau commencement du xtv* siecle, vers 1306; mais en général, la 

[i nT | figure de ces chiffres n'est devenue uniforme que depuis 1534. (Ed. Rouveyre, Connaissances f 

; \ j | | nécessaires aux Bibliophiles, tome Ul.) HEMRUREM AE BH BRERRMRARAAEH 

| | | 
ey | 
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_ PRODUCTION. % Comme vitesse, nous savons, par le ren- 

| seignement donné sur les premieres bibles, qu’on imprimait au 

| plus 300 feuilles par jour et qu’on utilisait plusieurs presses pour 

| tirer un ouvrage. Des documents relatifs 4 Vétablissement d'une 

imprimerie dans l’abbaye Saint-Ulrich d’Augsbourg constatent méme 

. « qu'une année fut nécessaire a Vouvrier qui en fut chargé, pour pré- 

i « parer tous les instruments, Vachat et la mise en place de 5 presses, 

i « qui coiitérent 73 florins; puis il fit construire 5 autres presses plus 

j « petites, fit fondre des caractéres d’étain et Pon commenga a impri- 

« mer en 1473. On avait dépensé 702 florins pour fonder cette impri- 

: « merie et la mettre en wuvre.» AAAARARAARagaagaa 
; 

; pe MATERIEL. % Sauf dans les grandes firmes écloses sous 

F Vimpulsion des maitres de Mayence, la pratique de la gravure 

: i des poingons est naturellement grossiére au début, la fonte des carac- 

teres inégale; les lignes varient de longueur et de nombre dans les 

| pages, parce qu’on n’a pas encore la notion des proportions de corps; 

I qu’on ignore Vapproche qui, obtenue par la justification des matrices, 

régularise la distance entre les lettres. Le texte est compact, sans 

intervalles, car Pinterligne de matiére sur épaisseur systématique est 

encore inconnue. Enfin, on ne se géne pas a l'occasion pour em- 

ployer, dans une méme page, des wils de corps différents. Mais cette 

pénurie ne sera que passagére, et vers la fin du xv’ siécle on verra 

des éditions comparables 4 ce que l’époque moderne peut montrer 

de mieux. BRRAAAAKARAAAAHRAAAKANAgNaggga 

7 INITIALES ORNEES. % Le génie des créateurs, du reste, 

avait su montrer la voie de toutes les améliorations dont le pro- 

cédé était susceptible, notamment en ce qui concerne appropriation 

du décor calligraphique aux éléments typographiques. Si 4 Vorigine, 

par exemple, les lettres initiales furent laissées en blanc et confiées 

aux soins de rubricateurs pour les dessiner a la main et les orner de 

figures et d’arabesques, on a pu voir que les psauhiers de Schoiffer 

eurent le privilege de Vintroduction des premiéres lettres ornées, 

imprimées en couleur dans le texte méme de l’ouvrage. Erhard Ratdolt, 

eS vers 1477, futle premier typographe qui utilisa la lettre ornée 

dune facon méthodique et qui en lanca Pusage. (Voir figure 71.) 

t
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| ai | oOo Eg” i 
RAH! ae 

i | | I J ES LETTRES TOURNEURES. & Néanmoins, tous les ateliers Y 

\) Wane ne furent pas aussi favorisés; les rubricateurs purent exercer ; 

i | i | assez longtemps leur art et calligraphier ces /e/res lourncures (60) aux q 

| | traits si audacieux qui tiraient leur nom précisément de leurs figures : 

i | i | rondes et tournantes. Un imprimeur vénitien, Alopa, fut le premier ) 

a | qui les grava et les introduisit dans ses éditions grecques. 

i | ; 
Hii i 

i ia J ES LETTRES GRISES. @ Pour les leHres grises des commen- 

Wan | cements de livres ou de chapitres, nous savons que dés Vorigine i 
i —. < a * id i 

Hh | de la Typographie — et méme bien avant, comme on I’a pu constater I pestap p 
WA al igure 45 — les imprimeurs avaient la ressource des moules (*). W La f AG 8) Pp 4 

| | dénomination de /eHres grises leur venait de Vornementation et des } 

| Hy | hachures ou grisailles de leur exécution. 

HV AA | 
| | Ht | ] ES MARQUES ET NOMS D'IMPRIMEURS. @ Enfin, rappe- q 

| | lons que presque tous les imprimeurs du xv° siecle ont enrichi i 

; | leurs éditions d’ornements typographiques, de portraits, d’écussons, 
| | | dimages et de figures gravées sur bois; et notons cette manie qu’eurent q 

| | rues : d 
Aa les premiers imprimeurs de travestir leur nom sous des formes grec- 

A Aa ques et latines. Schoiffer, par exemple, qui se traduit par Berger en 

ij Wed | francais, devint en latin Opsilio; Hans devint Gallus, Lichtenstein, «la f 

| i] pierre légére », Levilapis, etc. BARARRHAAAAAgaagaa : 

Ti id 
| 1H) } Pour s‘affranchir de la collabora- i 
} | | (3), Y INST: « Jeté en molle, fondu dans un moule, Y, tion calligraphique, le Livre se 
| | WE remarque judicieusement M. Edouard  pyta a des difficultés inouies. Nous 
| Wy « ners Sa eee on dont on se servit pour trouverions difficilement un meilleur j 

A « désigner d’abord le moule, puis les piéces fon- 1 eer 1 point le 
i | « dues, et plus tard l'impression et les livres im- exemp! i oe as vee Pe Ae i 

Fh « primés sur caractéres fondus. Ne dit-on pas encore copiste os agrippait » au livre imprime 

Saat | « en province, d'une belle écriture se rapprochant qui allait le frustrer de son privilege, 

{ | Hal «de la régularité de Vimpression : c'est moulé, et dans le domaine duquel il prétendait en- ; 
ay « d’un enfant qu’il ne lit pas encore l’écriture, mais core se maintenir et se tailler un réle 

Fi | | | « quill lit e moulé ». WL Enfin, notons ce souvenir — de premier plan avec la réserve de T'exé- 
[ MW de notre érudit confrére Louis Morin, archiviste et cution des initiales et des lignes de gros q 

| j sous-bibliothécaire de la ville de Troyes: « Quand texte. Li : ule gothi est ici en 

‘i i « j’étais gamin, j’allais avec mes camarades cher- ace se meee & d ald iti 
i Hii « cher, dans le ruisseau qui traverse la cour de la progrés de gravure ef de compontion, 

AA « Rose, les moules qui provenaient du balayage setraduisant dans la gravure par larégu- 
Ny | | « ou du soufflage des casses de l'imprimerie Ber- _ larité dela ligne et de!'approche, ef dans 
qi «trand-Hi.» ZEBZHBAEARABABARB a composition par un bon espacement. : 

Nii : j 
i AM 

mH |) lk 
| iN : a 
HM j 
Hh a 
BAY age
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F<Acipit epiftola beart 
Picronymiad Paulinum pzefbyterum. 

VY d¢ omnibus oiuune biftorte libzis. 

| Lxordis Rarer Sm . 

| 113: bent beofius tua 
uoléta a mibimunufcula per 
captas yy fcrens : oetulit fimul 

zfusauimimas literas 
que a principio amici 1 

: tiaz fidem pobateia } 
dei zaneteris amici 

ticnona prerebgt. Dera ent iemeggiicn. 
do eftet dat glutino copulata:qipo 
veilitasyeffamuliaris:nd peefentia rant 
cozpgefim:nd fubdula z palpds adulatto 

. aba NT Om! fimioz z uaz feriptuaz{tudia 
RY gimus in veteribus (conciliat. 

Hoplus Fit fbittoziis:quofda luftraffe puinti 
ra indu as:nouosadijfe populos :mana 
CONE MET trG {yer vercos quos ct libzis noucrants 
CHP 3 e004 G5 viderent . Sic pithagozas mcm 

; a 

cauit duce 
moyfen:2 locutus eft ct 

| a Dominus de tabernact 
lo reftimonij:dicés. 207 
quere filtjs ufraelzet OL + 

. ces.ad cos, Bomo qui 
| tulerit ex vobis boftt 

gam domino de pecoribusid eft de bobus 
{ GO. 1a contriBuTtIOn CALLIGRAPHIQUE. — xv° siécle. Lettres lourneures, 

Spécimen tiré d’une Bible. (Coll. Lucien Layus.) 
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| ) | oe sen 3 : 

} | | pF FAUX-TITRE. 2 A quelle époque remonte Pusage du faux- 4 

a | titre, ajouté en avant-corps a la facade que constitue, pour un 

1 | li volume, sa page de titre ou de frontispice? I Cette question, que 

I | notre curiosité de technicien soucieux de remonter a toutes les ori- 

iH | | | gines nous amena 4 poser, semble ne Vavoir jamais été. On n’a pas ; 

AMAA | songé & ce détail cependant typique de la composition du Livre. Les 4 

i | i manuels n’en parlent pas, et les bibliographes, les bibliothécaires i 

i We consultés par nous ont été pris au dépourvu. Désireux d’élucider ce / 

i | point, nous avons prié notre ami Louis Morin de mettre a contribution j 

WA) | le riche fonds de la Bibliotheque de Troyes. De ses investigations il 4 

| | | | résulte que le faux-titre ne remonterait pas au-dela du xv" siécle. d 

nit i | Le plus ancien dont il ait constaté V'existence figure en téte d’une tra- : 

| | ; duction d’Argenis, roman héroique de Jean Barclay, donnée a Paris, ~ 

|| | } chez Prault, en 1728. Cette date n’est sans doute pas définitive; mais 1 

Hh) | il ya tout lieu de penser qu’elle approche de pres de la vérité, étant 

ai : ! | donné Vampleur de Venquéte faite pour Vobtenir. A noter que la a 

i} | forme classique du faux-titre — une ligne, deux ou trois lignes au | 

Pe plus, isolées au milieu de page — a été employée aussi pour titre | 

} | | général dans certaines collections, alors que la page pleine, qui suit, 

| | i | est consacrée au titre spécial a Vouvrage contenu dans chaque tome. 1 

i ay | 
| vy ) JS SIGNE RUBRIQUE. @ Pareil fait se présenta pour le signe 4 

} i | C, qui est reproduit partout et nest dénommé nulle part. La a 

| | hi | question ayant été posée aux lecteurs de VInlermédiaire des Chercheurs, j 

yi i ™. Paul Delalain, dont la science fait autorité en la matiére, youlut 4 

ik Wa | : bien répondre que le nom technique officiel du signe €, employé 5 

) | | dans les manuscrits et dans les imprimés anciens comme marque 

ii i séparative dans le texte ou au commencement des alinéas, « éait le 

i i signe rubriqe », RAGAAGAAARAARAGAagagaaaas | 

F Na 
| 

| ay | he HAUTEUR D'GEIL DES CARACTERES. &@ Une troisigme 4 

aM WA question que nous etimes a élucider — car nous ne trouvames y 

' an ‘ mention de son sujet dans aucun ouvrage — est celle de la genése 4 

\ i | de la hauteur d’cil des caractéres d’imprimerie. Variant, suivant les F) 

Waa pays, seulement de l’épaisseur d’une a plusieurs feuilles de papier, a 

i! | cette hauteur est fixée en France 4 23% 5 environ, correspondant a " 

i) i | 62 points 1/2 didot, soit 62 fois 1/2 la sixigme partie de la ligne du | 

} Mua 

oe 

at 
f 

W 
Hi NY : | 
k iM i 

AE asset
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. pied de roi, division de Vancienne toise royale en usage depuis Char- 

lemagne. Pourquoi cette hauteur plutét qu’une autre? Quelles raisons 

; en ont déterminé l’'adoption? En Vabsence de documents authentiques } 

i d’époque, il nous parut possible néanmoins de grouper des éléments | 

capables de baser une opinion avec quelque yraisemblance. Hélas! 

| comme pour le faux-titre, la question ne s’était pas encore posée. | 

\ Les professionnels de la taille et de la fonte de la lettre nous avouérent | 

ne rien savoir. Livré & nos propres réflexions, nous fiimes amené a 

; conclure que la hauteur de la lettre typographique avait son origine | 

; dans celle donnée aux planches xylographiques, dans lesquelles on | 

devait parfois encastrer des lettres mobiles de correction. Lorsque, | 

par la suite, on eut Vidée de multiplier ces lettres isolées, pour en 

composer des mots et des paquets de texte, on continua de leur don- 

; ner la hauteur des planches gravées, avec lesquelles elles finirent par 

; se combiner quand vint Vheure de Villustration. Et n’était-il pas , 

j logique que cette derniére nécessité — Vamalgame des bois Villus- | 

| tration avec le texte — obligeat 4 maintenir une hauteur identique 

} pour les bois et les caractéres métalliques? En résumé donc, la hau- | 

' teur des caractéres mobiles est restée celle des bois xylographiques | 

; et plus tard des bois d’illustration. 1 On pourrait pousser plus avant | 

i le probleme et rechercher les causes de l’adoption de la hauteur ini- 

tiale des planches des xylographes. Dans ce cas, une anecdote peut 

nous conduire bien prés de la vérité. I Un bibliophile parisien des 

plus érudits, ™. Albert V""*, faisait en 1919, en compagnie d’un 3 

artiste graveur, une excursion archéologique dans une de nos plus 

| curieuses provinces frangaises. Le motif banal d’une réparation a 

une canne les fit entrer chez un de ces vieux artisans de village, 

imbu, par traditions ancestrales, des multiples ressources de son 

métier. Pendant que s’effectuait la réparation, nos excursionnistes : 

tombaient en extase devant la richesse des essences emmagasinées 

dans tous les coins de ce logis rustique, centre d’approvisionnement 

des mobiliers de la région. L’idée de substituer une planche de ces 

bois aux fibres serrées, au buis et au poirier introuvables a ce moment, 

Vint soudain au graveur qui dit au maitre ébéniste : « Pourriez-vous 

me failler une planche de telle surface, bien rabotée, dans ce tronc 

darbre que vous avez la?» — « Parfaitement, répondit Vartisan; 

yous la pourrez prendre demain matin a votre départ. » A Vheure 

i | 

j 
iM
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1 SSS SS —EeeeEeEe———E—EEE—————EEee was 
| it Ne a Se aed tee ae eee Wy 

a t 
hy dite la planche était préte, l’artiste en prenait possession. A sa grande ai 

AI | | surprise et 4 celle de son ami le bibliophile, il constatait qu’elle avait 7 
| i | exactement I’épaisseur du bois d'impression. Questionné, le praticien ré- | 

| | pondit « gue pour constituer la résistance réguli¢re nécessaire a sa surface, | 

PAY la planche exigeait l’épaisseur qu'il lui avait donnée. » Wl serait donc loi- a 
Wt} sible de conclure de ce fait que l’épaisseur adoptée pour les planches q 

l | i i xylographiques eut pour base la condition de résistance @ la manipu- j 
( I lation et au travail du bois. PFARANARAAAAARARAAAaa ’ 

A 1 ) NH e 
| ! | wgze* 

WN 2-2 
1 
| I 

] | | a reprendrons maintenant les /eHres de forme et de somme au 

| HY 7 pointde développement oitelles se trouvaient lors dela dispersion | 
HN des ateliers mayengais et nous signalerons de suite la caractéristique | 

i i qu’elles prirent, interprétées par des typographes de nationalités | 
| Mi | différentes. AAQAAAAARAAAGAAGAGHARaaaaaa 

a 
HW | ele Beesormets Bo Cpf of loge With afte Gis fortune’ 
AAW | fot be Thas (uBépee/Top(e/and borne inn Grewe/not ferxe> 
iy qi i Trope tHe graunt in a Tolbue named, Amonco / | 
Na | Tofiele las a nonge offer opfFormed? andy eupe Haren) Aor ; 
A Ge Pad, a grote te0e/ Carge Byfage/Gnge Gotves/fharp epey/a 

i il (Bort neche | corbe Bacheog/cmte Kelp] tyrete Lecgges/ andy Carge 
1 Waa | eet / Andy pet hat toGiche thas werfe fe thas dombe/and; coude 
Pn not foe8e/But not DriGfondpng al tBis & Gad a ques tbpthe ¢ { Lan S 

| WA | Tas grely Angenpous/(ubtpe m caupadons / And, Gos 
Pa ports »; WIS a a) | j 

j Hy 61. wrrrntert EN ANGLETERRE. — 1483. Texte extrait d’Zsop’s Fables, ouvrage imprimé | 
| par William Caxton. (Coll. Bernard Quaritch.) 

: a | Db Il y a avantage a suivre sans interruption l'évolution de la gothique et en finir avec 
Aya | J, elle avant d’aborder la forme romaine. Caxton, en Angleterre, fut un de ceux qui surent : vy | 
i } | i en extraire un type presque national. Dans le présent exemple et dans le suivant, on peut re- 
‘ Hi | connaitre la constitution d'un genre qui s'est maintenu jusqu’a nos jours. *¢8> Deg Dek De ; 

yA 
dj | | G1. En Angleterre, dés 1483, Caxton, ouvrier anglais venu de 

i) HA Cologne, ot il s’était déja exercé a Védition, adapte a des ouvrages 

TNA | 
ay) 
: IN 1 

a) i ' i 

hy . 
| || ; 
) }, 
BL a 
BAI 

ae
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COO jf 

de cheyalerie un type de lettre qui tient la fois de la gothique a 

arétes et de la /eltre de somme. C’est un essai trés primitif, mais d’une 

réelle originalité pleine de promesses que l’évolution de ce type ne 

tardera pas 4 réaliser. La ponctuation, marquée a V’aide de traits obli- 

ques, n’est pas une des moindres singularités de ce paquet de texte. 

EOF the teuen pettes of fhe oly gino capitulo —_AeEF YI 

Seer the Nesp SR me | TAVARES. Ae petidons 
GN\ SS aN te mmquel 
WAZ WN fis fes that 
pallic7/o WS Jy teen cons 
ee @ [<a 

ice HN (|| tepned m tle bolp Sater | 
SS 4 I ae ofter . ys bptpueth ca 

one F)) aikeRyea| (Gpeke mi grete reuerenoe 
ae NG eee) of fo ype a matere as of 

| RSA gy eo teats of te | 
\W ove wy ais cA Ke whoa. like 8 be bom an 

| NS ip) AN} LE of bys grace thalle 
FY RS | jentepgne and fecly us . 

TW HAC 2nd we thal faye fprfte 
Hitachi tro 

: eee te tolp gioott .¢ After 
whertore thep ke callpd peftes .and Ywherfow tlep be callpd of 
ty bolp gipott. Aéter whertore thep be euen pettes of the bolp 

62. vnrenterm EN ANGLETERRE. — 1484. Page extraite du Royal Book, 
imprimé par William Caxton. (Coll. Ed. Rouwveyre.) 

ID Cependant fa gravure sur bois pénétrait peu & peu dans le Livre sous l’aspect de lettres 
Y, ornées et d'illustrations, et dans nombre d’ateliers on travaillait ferme a s'affranchir 

de fa tutelle calligraphique. Cette page du « Royal Book » prouve qu’en Angleterre les progres 
dans ce sens, autant que dans la gravure et dans la fonte des caractéres, étaient considerables. 

62. Ainsi que tout le faisait supposer, Caxton tint vite ses enga- 

gements, et la nouvelle fonte qu’il présente dans son Royal Book est 
Yraiment parfaite de couleur et de forme. Bien entendu, Visolement : 

| | 
|



i | wh ; 

AI a 
iil 96 LA LETTRE DIMPRIMERIE 

| Po . 
i} | Ti de la lettre n’est pas encore complet; les habitudes sont telles qu’il 

i } | ne faut pas s’étonner des ne, be, bo, I, fo, s¢, in, Ia, re, te qui s’y trouvent 

} | | : encore. Ce qu’on doit admirer, c’est le style de Vinitiale /ourneure 

Ht | | introduite dans ce texte, en méme temps que la gravure de Villustra- 

WG | - tion dont Vimpression du cadre se trouve génée par la hauteur d’wil } 

I Vail du caractére qui Vhabille. I Bientét la fonderie anglaise bénéficiera ' 

i | du concours du maitre Baskerville, créateur également de types qu’il a 

WA fl gravait lui-méme. Le caractére du Royal Book fut appelé par les anglais ; 
i black-keHer. LARRARRARRRRAASRRRNRAngaagaga qa 
i : 

iH G63. Il semble que V’'exode des mayengais n’eut pas d’influence ‘g 

{i Wl , bien sensible dans les Flandres et les Pays-Bas, oit les anciens centres 

/ | | xylographiques avaient di évoluer en suivant et s’appropriant pro- t 

| | gressivement les essais de Strasbourg et de Mayence. La production f 

| se trouvant organisée dans ces contrées, les typographes allemands ! 

TWA | ne s’y dirigérent pas, et l’on se croirait en droit de dire que Vimpri- , 

Wn | merie hollandaise tint 4 honneur de vivre et de se développer sur ses } 

! | traditions propres que la glorieuse dynastie des Enschedé de Harlem, , 

| ; i entre autres, entretint en modifiant la forme de ses types suivant les ) 

fi | ’ goiits d’époques. On apprécie particuligrement les remarquables types i 
\ Hi . gravés par Fleischmann pour cette importante fonderie. Ce serait 

Na peut-étre Voccasion de rappeler ici, 4 propos du type de gothique S| 
| Hi | adopté 4 Vorigine de l’Imprimerie, qu’il ne se rattachait d’aucune | 

| facon a celui que les goths portérent en Espagne et en Italie et dont iq 

a | Ulphilas, ’évéque arien, serait auteur. II est strictement le résultat 
Wal de la filiation a travers le moyen age de la cursive romaine, laquelle f 

H My | atteignit son apogée sous saint Louis et entrait en décadence lors de a 

mT | Vavénement de la Typographie, ou elle s’introduisit sous le nom de / 
i ! . lettre de forme. BARKARAAARAAAARARsaggeggas FE 

yA | a 
j | } | G4. La lettre de forme, dont on a vu Gutenberg et Schoiffer aban- i 

| 1 ii i f donner Vemploi sitét aprés l’exécution de leur premiere Bible — ce aq 

vn quils ne firent pas sans raisons — pour lui substituer un type com- a 

| Ha) | posé de minuscules carvlines et de capitales esquissant les initiales I 

| i | | | romaines, le tout flanqué plus ou moins d’empattements gothiques et 4 \ 

iN | réalisant le type dénommé /e/fre de somme; la lettre de forme, disons- i 

[ Mh i nous, 4 laquelle semblait renoncer dés son introduction en typogra- ’ ) 

| ) | 
Sy AWA 7 

Va | 
a 
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pS is Ree {eer Peat b5 

H WWE =o gbhigheelelike Dingé Dac mwelbe 
Hi Ss WY San xy fier baer om Dat aries fear 

CDi SSa< SO de des te bet ontlopen ende onnulié 
} ees hy ak a mogbet Satteptiberonunus totrer 
: a. ary iS ionctroumendemettiades Lito wat 
1 Nec tay Ss gbis (camer te legge dat (eldi voecls 

: i OS? 45 ii fcamente denckeneficen{elierefieé 
HEARS Si polcomen ghewoentbert boudé dat 
Fis Wa IE tue moct olitich fief wakende efi be 
Ele ne ai = boedich boe ghi welbekennen mo, 
HA E ZS4SIlI gberal{ulcke ghedachten .wele men 
He 1 Fh he fl en fel.of weick men verwer- 
Be Vi] Nh penfel Hf echterdat gh quabde gbe 
Hig oa SII Dachtent verdzmet ei goede gedacb- 

Ba e mS cenvatte bebout mant Denchertis e& | 

Ee EN CSS beat poe ag Denes 
B (Los Sy ende occ bolerfonden. Ei war g 

Sar ofquaber werchen pmmermeet ghe 
ee ee Daen werden dat wert voerontfan+ 

Gben ind becoringben der ghedach- 
Mael veelgoeta «ten. Paer omract ons cefarins wa- 

heeftuminnéde fie ringbe efi (eeect (Di fetlenaenuaen 
le man ghelelle dé goede gedachten te bebben efite mi 
feften ondé geleert nenfoe werdenwi verledicht vandé 
oer mi boe gbivd bofen gbedachtenbie oie aen woer 

| buten leuenfeltva Denende aenwerckenacn fiel efiaen | 

| e Den ae 1Gf gefcadenmogben want nodpe 
entengoedenerentpelte geuen Eco gbedachten (in cen oerfpeonch ende 

terick fenende oude wily minnende eenfaeck vanvele goets efi quacts. 

fielleren die cont die vinwendich eff efi boer npeméat in defer tht can noch 

wmtmédich nutefinoorenftichisdaee —-entmachledicb Maen Soe leer icfeue 
ghimede gheftoert moecht werden beoude vminnéde fiel oe ghinal- | 

F Datvlenendenguldenthcen i len ghedachten houdétele eit welcv | 

Bbienen des ewighenlenens Want groct {iin of fcabelic ijn wat tei he 

note maelucel goers efiveel quaett ne dine foe goet ghien moecht baer 

ontfpeingberende gegenenwert od quaet wedertchertefi fondelike ghee 

quaben ghebdachtenefi woerden .eft pbacbtendDaer wt trechteft makienen 

bat baer toe bovet Dat (eer veclis foe de die wife comenvades — Oe 

Foip ” 

: 63. wncenterre EN HoLLANDE. — 1484. Page réduite de De Bare des Gulden Throens, 
imprimée a Harlem. (Coll. Fernand Drujon.) 

ID) La gothique prit également forme dans les Flandres et les Pays-Bas; son type flamand 

)), était connu sous le nom de «lettres de Saint-Pierre ». On y remarque de nombreux traits 

! de ressemblance avec le caractére de la « Bible» de 36 lignes de Gutenberg (53). Se8> eB 

. 5 phie le livre allemand; fut précisément, par un retour @opinion ou 

| 

i 
i 

| | 
|
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NA 
HA | ar le fait d’affinités de nature, le type de lettre auquel il revint, qu’il 4 HOA | P YP if q F 
Wa | adopta, a Vemploi duquel il s’adonna méme avec une telle ténacité ' 

ne qu’il Vélevaau titre de caractére national etdans lequel le goiit allemand j 
| 

| | i) a a 
| Wt << \ i S | 

WAAL ||: se eS 3 aves _ 
Hi Hal Cg Ce @. Z 
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! ; } i 64. inrerprétATION ALLEMANDE DE LA LETTRE DE FORME. — 1498. Titre de l Apocalypse | | 

ii itl d’Albert Diirer. (B. B.-A.) ! 

| ay Dp La «lettre de forme » primitive recut en Allemagne ses plus grands développements; ti 

[ 4H Y, elle y conquit méme ses titres de naturalisation. Traitée par un maitre tel que Diirer, / 

I i] elle n’en reste pas moins lourde, sous un enchevétrement de traits de plume qui tourne au FZ. 

1 | rébus, la rend confuse et presque intraduisible. sei Ted Ses Tes Teh Des DoH DP Si 

aA a 

| | Wily | se fixa et s’isola. Les frontiéres allemandes devinrent pour lui comme j | 

i WMA | une muraille de Chine contre laquelle, cing siécles durant, vint se = | 

ij . | briser toute tentative de pénétration des types latins. q 
bit | 

4 

a a 

| | G65. Et rien ne nous parait plus probant, ne marque mieux le point 
| | Pp pius P q P i 

BL | exact de la scission qui se produisit entre le gott allemand et la civi- 

iT Hh lisation latine sur la question de V’adoption d’un type de lettre exclusif : 

Eh Hl a VImprimerie, que le cas du Theuerdandt. WII s’agissait d'un livre ; 
ELH P q s ; 

i i / H commandé par ’empereur Maximilien, 4 occasion de son mariage : 

| | | avec Marie de Bourgogne. Tenant a faire une wuvre irréprochable, i 

ia dit H. Bouchot d’aprés Léon de Laborde (Debuts de I’Imprimerie), « on ; 
MW | Pp P. a 
Leal multiplia les détails hardis, les lettres majestueuses, les ornements gq 

‘ 1 | 

vit 'g 
aA | 

| i j gt 

| 
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a UL a_i



ere ; 

| Z 

CONSTITUTION DU LIVRE 99 | 

contournés. Durant cing années, trois personnes y travaillérent; ce 
furent, si ’on en croit Peutinger, Hans-Léonard Schaiifelein le peintre, | 
Jost de Necker le graveur, et Schonsperger, l’imprimeur d’Augsbourg, 
qui avait di quitter sa ville pour celle de Nurenberg. Lorsqu’on put | 
en tirer une épreuve, les praticiens ne voulurent pas croire a un livre 

oe ‘cl risneaneKhe 
aicgeii tclrreneontd cus ccls,_ 

Der gclctnctecrt des footy jeute ) | 

Harciondhochpcrtmtbecrt hay, | 
ay cMndantniths- | 

65. mereepreTATION ALLEMANDE DE LA LETTRE DE FORME. — 1521. Titre du Theuerdandt. 

D Lillisibilité est complete vingt ans plus tard, quand un des éléves mémes de Diirer, 
Y, chargé de dessiner le caractére d'un ouvrage destiné a constituer un chef-d’euvre de 

l'art allemand du Livre, n’aboutit, au point de vue de l'avancement de la technique, qu’a un \ 

résultat a rebours, c’est-a-dire a donner I'illusion d'une cuvre xylographique. <8 s<8> | 

composé en caractéres mobiles; ils assuraient, au contraire, avoir 

affaire a un véritable xylographe en batarde taillée sur bois. » De fait, 

si on en juge par le titre que nous reproduisons, c’est bien l’aspect | 

qu'il donne. Toutefois, quoi que Von puisse penser de ce retour en 

arrigre, on ne peut qu’y voir la volonté nettement formulée d’une 

rupture complete avec la forme latine qui se dégage alors et se montre 

par ailleurs parée de toute son auréole de clarté. 

ses ! 
LoM 
au%se 

| 

wi 
| | | 
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qi — CREATION de la Lettre métallique. . 
wa | j 

Nay) 3 Cc € 
wai i Wi L‘CEUVRE ITALIENNE | 

ii ] 2.4: . a 

WA & la création de Nicolas ; 

| i Jenson. 

i i | | GG. Maintenant, c’est vers I’Italie que se porte le mouvement 1 

i | : ascensionnel du Livre. Il se manifeste 4 Rome d’abord, avec Arnold 
| \ i 

l| | Pannartz, Conrad Sweynheim, Ulrich Hahn, Arnold Buckinck; puis a 

Wa a Venise, avec les fréres Jean et Vendelin de Spire, Christophe gg 
i | Naldarfer, Bernard Pictor, Erhardt Ratdolt, Pierre Loslein et toute: . 

| i : une élite de praticiens et d’artistes tels que Nicolas Jenson, André q 
A P q i 

| yi | d’Asola, beau-pére d’Alde Manuce, ce dernier et d’autres, qui par le a 

La | | haut degré de perfection ot d’un seul coup ils savent porter leur art, F. 

| | |) projetteront sur la cité des doges un incomparable éclat. @ 

|| i 

it a &€@ Ce caractére du Laclance se ressent forcément de improvisation. , } 

| | | |) La gravure des minuscules semble parfois inexpérimentée avec ses a 

AA A | Variations de calibre et de graisse; l’obliquité de l’o, par exemple, s’ex- g 

a plique difficilement, et les doubles lettres ajoutent encore, par leur s 

i \ gravure spéciale, a ces disproportions. Néanmoins, V introduction a 
WW |!) des capitales romaines donne 4 ce texte une élégance et une nou- 4 

aA | veauté qui le différencient de l’aspect moyen4geux que conservaient 

| | malgré tout les fontes de Mayence. ; 

me | i 
HA 4 

) iH | G67. Lélan est donné, la formule s’accentue, la forme de la caro- a 
a line romane se précise, la force d’wil se régularise. Pourtant les dou- ; 

| | j | bles lettres sont encore nombreuses et l’on sent que le graveur est 1 

i | j | i toujours intensément imbu de la tradition manuscrite, mais cependant 7 

Wh | prét a réaliser Veffort qui affranchira la lettre de ses accouplements 
i wi i calligraphiques. J} Cette ceuvre s’élabore dans un cerveau latin et gy 
tM illustrera un nom francais. BARARRATAAAaAaaagaga Fu 

in) 1 i j 
Ye 

| : 
1! | | ; 

1 
1 | | : a 
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G68. Nicolas Jenson était graveur en médailles, directeur de la 

Monnaie de Tours, quand il fut signalé au roi Charles VII comme pré- 

sentant toutes les aptitudes requises pour aller s’enquérir sur place | 

Ng, cae ELLEM mibi quoniam ueritas in obfturolatere adhuc 

Ba cg Pie exiftvmat :uel errore at impitia uulgs uariis et nepns | 

= eae Pal PSs fuperftitidibus feruientis:uel philofophis pratitate in- } 
ANG. F Aes gemioyturbantidus eam pocius 4 illuftrantibazs. et find i 
Prk Ihe ee iofnesqmay I : AA L253 quali mMarcoTulliofnt.qma papua & adimrabihs 

t 
F 66. wrepanterte en rane. — 1465. Caractére du Lactance, impr. 4 Rome. (Coll. Ed. Rouveyre.) 

I 
j D Dans !'ambiance latine, V'idée de Gutenberg et de Schoiffer progresse. Trois ans apres 

i Y, 1a deuxieme « Bible » de Mayence, un atelier romain, composé de réfugiés mayencais, pro- 

duit une fonte dans laquelle la «lettre de somme », sensiblement améliorée, s'adjoint fran- | 

chement 1a capitale romaine. 7e8> Tek Tek Tes Tek Tes Tek DoH Dek Dep Des | 

| 

du merveilleux procédé qui préoccupait & l’époque tous les milieux 

intellectuels. C’est ce qu’on trouve consigné dans un texte manus~ ] 

| crit de la Bibliotheque de l’Arsenal, que nous reproduisons d’aprés 

; Altera é hee:de qua queri fepe foleo: quod ceterari: homines | 
artum fpectati & pbatr: ft quando aliquid minus bifecennt 
at folent aut noluife : aut nahtudine wmpeditos no pot’ | 

fle confequi id quod fcirét putantur. Nolut quiunt bode } 
agere rofgus : aut crudtor fut Oratons peccatum ft quod ¢: 

67. wreprnterte EN rain. — 1466. Caractere du De Officiis de Cicéron. (Coll. Ed. Rouveyre.) | 

\ 

pb Puis, dés l'année suivante, cette nouvelle gravure — dont l'ensemble montre de nom- 

Y, breux points d’inspiration communs & ceux de certaines « créations » modernes oi l'on 

tenta un retour a l'uniformité de graisse doublée d'un soupcon d’empattement gothique — 

s‘élargit, écarte son approche et revétl'aspect précurseur de la ¢romaine » sur le point d’éclore. | 

Henri Bouchot. B « Le 3 octobre 1458, le roy, ayant sceu que mes- 

« sire Guthenberg, demourant 4 Mayense, homme adextre en tailles 

; « et de caractéres de poingons, avoit mis en lumiére Vinvention d’im- 

« primer par poingons et caractéres, curieux de tel trésor, le roy . | 

| « avoit mandé aux generaux de ses monnoyes luy nommer personnes | 

| | | 
| | 

5 ee
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Ny iH} « bien entendues a ladicte taille, et pour ce envoyer audict lieu secré- j ‘ 

ie | « tement soy informer de ladicte forme et invention, concevoir et i 

ny « apprendre Vart d’icelles. A quoy fut satisfait audit seigneur roy, et H 

Hi | « par Nicolas Jenson fut entrepris, tant ledit voyage que semblable- fi 

| « ment de parvenir a l’intelligence dudit art et execution d’iceluy audit 

Hai « royaume dont premier a fait devoir dudit art d’impression audit i 

a « royaume de France. » Il Nicolas Jenson se rendit donc a Mayence, t 

Wh se fit admettre dans les ateliers, prétant serment sur l’Evangile de ne ; 

A révéler @ personne rien de ce qu'il apprendrait. Pendant trois années b 

| il s’'appliqua 4 s’assimiler toute la pratique de Vinvention, et il allait ij 

il | rentrer en France avec les moyens de doter son pays de Vindustrie i 

| } typographique, quand lui parvint la nouvelle que son protecteur, le f 

| | he roi Charles VII, était décédé le 22 juillet 1461. S’étant informe des f 

| | dispositions de son successeur, Louis XI, il apprit que ce dernier ne } 

Ha montrait aucune sympathie pour l’ceuvre de son pere. Dans ces condi- 

i tions, Nicolas Jenson résolut d’attendre a Mayence une occasion plus 5 

ty favorable de se rapatrier. Il y était encore quand, dans la nuit du 

PW 28 octobre 1462, la ville fut prise et livrée au pillage par les troupes ) 

| | d’ Adolphe de Nassau; ce qui eut pour conséquence de provoquer la i 

| . fermeture des ateliers typographiques et d’amener, comme nous 

i) Pavons vu, Vexode des ouvriers, déliés ainsi de leur serment. li Tout 

eH fait supposer que Nicolas Jenson fit partie du groupe qui se rendit en ; 

i Vi Italie et fut accueilli au monastere de Subiaco, dans la campagne de 2 

iy) Rome, ot fonctionna le premier atelier italien. On le trouve ensuite a 

i Wy Nenise, travaillant peas et chez Jean de Spire, Vintroducteur ’ 

| Wii | de Imprimerie dans cette ville, jusqu’a ce qu'il devienne lui-méme qa 

i | & son tour, en 1470, maitre d’un établissement de production. q 5 

aa | a 

‘ | | i 4 @& Nous avons donné, dans notre historique de ?empattement, une | 

ilk | analyse du romain de Jenson 4 laquelle on peut se reporter; mais, 

i i ih relativement au travail d’isolement de la lettre, condition rationnelle 1 

i aa | de son passage de la calligraphie dans la composition typographique, | 

aM | | i notre spécimen permet d’autres remarques. Par exemple, la condition ; 

yay | | qui libérera la lettre de ses accolements calligraphiques — soit une 

Bea | approche assez large — se trouve réalisée. S’il subsiste encore quel- # 

i Ht ques doubles lettres, jetant un peu d’irrégularité dans unite dil, f 

oF | c’est stirement le fait d’un reste d’habitude, mais la chose est peu pet- a 

|  - 

yi | 
Wy | 
HI | 

tI \ _-
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. ceptible. Enfin, imperfection de Voutillage de fonte et d’impression 
est sans doute la cause de certains écarts de graisse; cependant, la 
tonalité générale est réguli@re, d’un aspect reposant pour Veil et 

d'une facilité de lecture qui émerveille. L’ss le cf le double # et Vf | 

prennent leur forme définitive et nous Yoyons apparaitre pour la pre- 

| | 

g VSEBIVM Pamphih de euangelica preparatione | 
; latinum ex graco beatiffime pater iuffu tuo effec 

Nam quom eum uiium cum eloquétia: ti mulray | 
rerum peritia:et igenu mirabili flumine ex his que. | 
tam traducta funt pre{tatiffimum fanctitas ma 1 

| Si SiR 
| dicet: tgp ideo quaciiq; apud gracos ipfius opera. | 

extét latina facere iftituent: euangelica prepatione 
qu in urbe forte reperta eft: primum aggrefh trav | 

68. vnrpanterm: en rrauie. — 1470. Caractére del’ Eusébe, de Nicolas Jenson. (Coll. Rouveyre.) | 

D Et qu'il nous est enfin permis d’admirer dans I’ « Eusébe », oii le maitre graveur francais | 

Y, signe son ceuvre immortelle. > Doh Tes Des Deb Tes Tek Tek Tes Tob | 

! 

miére fois la. Les abréviations sont aussi bien réduites et le trait. | 

W@union prend la forme d’un seul trait oblique. | 

; 69. L’étude assez minutieuse — malgré son allure sommaire — | 

a laquelle nous Yenons de nous livrer, pour faire apprécier la lettre 

avant qu’elle devienne r¢ellement Iypographique, ne Va pas sans suggérer : | 

certaines réflexions. Ainsi, cette romaine que fagonna Jenson ne peut | 

étre donnée comme jaillie de toutes piéces de son cerveau. La contribu- | 

tion du maitre frangais, capitale dans la réalisation, consiste purement | 

dans la mise au point du type batard de la leHtre de somme, elle-eméme | 

de filiation caroline, que s’assimilaient passionnément les ateliers | 

a mayengais au moment oi! notre compatriote s’y introduisit, en 1458. 

Fut-il accueilli par Gutenberg d’abord et pénétra-t-il chez Schoiffer 

ensuite? nous n’en savons rien. Toutefois, nous avons la preuve que 

la cursive décadente était étudiée dans l’une comme dans autre offi- 

cine, qu’on en poursuivait fiévreusement l’adaptation pratique pour le 
| 

< 9 
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/ | | a 
| | Livre, et que par conséquent /a /aille de ses poingons devait primer toute | 

i re autre forme. La qualité de Nicolas Jenson, ses aptitudes, le devaient 
| i] assurément spécialiser a la taille des poingons et a la fonte des carac- 

Hn teres, et le nombre de ses confréres n’était pas si grand alors qu’on i 

Wa ne puisse lui assigner une part assez copieuse dans la production 
HH qui nous est déja passée sous les yeux. Enfin, comme graveur 4 la , 

Hea Monnaie de Tours, n’était-il pas expert en Vart de graver la lettre . 

i | romaine bien plus que ceux dont les recherches s’étaient bornées 3 
| | ’ jusque-la 4 contrefaire la gothique des manuscrits? Aussi verrions- : 

i | nous trés bien un premier apercu de sa participation par sa manitre 
) ii dans la fonte du Cavholicon de Gutenberg. Jenson avait a ce moment-la 

i | deux ans de séjour 4 Mayence. I Sa collaboration presque certaine 7 

1 | dans Vatelier de Conrad Sweynheim et Arnold Pannartz, a Subiaco, j 

| i Vindique déja comme le dessinateur-graveur des types du Laclance et 

WH du De Officiis de Cicéron; et on pourrait sirement suivre son wuvre 

| | a travers les ateliers italiens jusqu’au moment oii il travailla enfin ‘ 

i j sous son nom personnel. I D’autre part, son séjour en Italie ne pouvait ’ 

a manquer de stimuler ses facultés créatrices en les retrempant aux 

i] sources oit le génie de sa race s’était avivé. D’autant qu’un retour aux j 

|| Vi caractéres latins s’y affirmait d’une fagon trés caractérisée, depuis J 

i que les papes, Vers 1430, les avaient réintroduits dans leurs sceaux. I 4 

Wat La contribution propre du génie de Nicolas Jenson & la réalisation 

| Wit de la leHre d’imprimerie, — ainsi que vaut d’étre dénommé son double | 

nh | alphabet romain, — réside dans V’unification de facture de la minus- 3 

} | | cule calligraphique avec la capitale latine, qu’il obtint en donnant 4 . 

tH la forme jusque-la étroite et resserrée de ladite minuscule l'ampleur 

i | . | de Vinitiale de lépoque de Trajan, puis en substituant a la graisse 4 

ki aa | uniforme de son trait le jeu des pleins, des déliés et des empattements ‘ 

| i | triangulaires caractéristiques de la lettre romaine. I La rondeur, la : 

i j carrure que revétit ainsi la minuscule, en augmentant la largeur de j 

| ih | ce que techniquement on nomme le conire-poingon de la lettre, cest- —* 

a i | a-dire espace intérieur entre les jambages, entraina du méme coup 4 

| Hi Vélargissement de l'approche, et par suite contraignit au décollement a 

i a | des nombreuses lettres encore soudées par routine calligraphique, 

a ce qui, finalement, décida de la fonte 4 lettre isolée. 1 Dans le carac- 

i Nit | tere de Jenson, il ne subsiste plus en fait de doubles lettres que Pst 

i | | etle cz quien acquiérent une forme élégante, puis le ff VAL le ff le ft, |: 

HM |i | 4 

\ : aa 
| 4 

Me
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le ffi, maintenus et pratiqués encore pour des nécessités de fonte. I 
Enfin, si l'on veut se faire une opinion d’ensemble sur l’indiscutable 
perfection de l’weuvre de Nicolas Jenson, rien ne s’y préte mieux que 
la constatation de ce simple fait : telle nous la yoyons présentée 

barbarum ac ferum legibys ad cultio#é uitz.ufum 
traducta in forma prouthciz redegit, - 

aFINIS «. 

2 : . 4 ‘ 

Hiftorias.uetéres peregtinaq; gefta reuoluo : 
Tuftinus.lege me:fum trogus ipfe breuis. 

Me gallus ueneta Ienfon Nicolaus in urbe 
Formauit: Mauro principe Chriftophoro, 

IVSTINI HISTORICI CLARISSIMIIN | 
TROGI POMPEII HISTORIAS LIBER | 
XLII. FELICITER EXPLICIT. | 

| 

| :M.CCCG.LXX, | 
69. ux caractére Roman. — 1470. Signature de Nicolas Jenson. (B. B.-A.) | 

N Le texte de cette signature montre dans toute sa pureté de ligne ct son impeccable unité la 
D conception admirable que rien jusqu’ici n'est parvenu a égaler et qui est véritablement 

Vincarnation-type de la « lettre d'imprimerie ». def» Des Tek Teh Des Tos Des Do 

| il ya quatre siécles et demi, telle nous la retrouvons en pratique de | 

nos jours, car on n’a rien trouvé d’essentiel ay ajouter! ) 

70. Six jusqu ici, nous avons surtout porté notre attention sur la 

! constitution de la Lettre, désormais notre objectif ya changer. Nous | 
: . la jugerons dans ses emplois, c’est-a-dire dans le titre et dans la page 

| ij 

| 

, Hi
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MW a | 
| | de texte, qui se développeront rapidement. W Dans le manuscrit, nous f 

\ | le savons, le titre-frontispice du livre n’existait pas. Le départ du E 

aA texte était accompagné seulement d’une initiale ornée, de plus ou 

HT moins grande dimension. Cette pratique se continua dans les livres 

mH xylographiques; puis, toujours pour simulation calligraphique, les 

| ; premiers ouvrages imprimés a V’aide de caracteres métalliques sui- 

i virent la tradition. Ce n’est qu’en 1476 que parut, en téte d’un Calen- ] 

H | dario de Jean de Monteregio, un frontispice ornd portant le titre j 

Ht détaillé de Vouvrage, la date et le lieu de sa publication ainsi que le ‘a 

] | nom de ses imprimeurs : formule dont le texte fut d’emblée definitif. ; 

ii Quant a sa disposition, les gotits d’époques la régiront et elle devra a 

| | s’accommoder des nécessités comme des éléments de matériel qui 

il concourront a son établissement. l' La premiére ornementation que 

| : recoit le titre du Livre, et qu’au point de vue technique il importe de 

NIH signaler, est un cadre combiné typographiquement de cing pieces 

NH indépendantes : deux montants pour les cétés, un bois de téte et deux 

Me AI cabochons enchassant le nom des imprimeurs et fermant le cadre 

li | | en pied. Dans cette répartition du réle des pieces décoratives, se 

| at reconnait la conception d’un praticien imbu de la logique du serrage 

Wa et de la consolidation d’une page typographique; aussi est-il tres 

vn instructif de lui comparer la réalisation d’un artiste ignorant de la 

iW | . technique particuligre 4 Vemploi des textes mobiles (72), conditions 

dont nous aurons lieu de reparler. 
é 

Wil 71. Venise étant devenu le principal centre de la production du A 

; Livre et du commerce de la librairie, la connaissance des ressources ‘ 

i ii d'un atelier typographique de cette époque présente pour nous le 3 

Hh: i ' plus haut intérét; or, nous éprouvons cette satisfaction dans le spé- 4 

| Hi cimen, qui nous a été conservé, des caractéres employés par Ehrardt 

| Ratdolt, en 1486, dans son atelier de Venise, aprés le départ de ses } 

Hil : deux associés Pictor et Loslein : lettres de forme, de somme, trois corps 

| ii de romain, un de grec, un jeu de lettrines ornées. Quelle profusion 

HL {| | pour une seule officine, trente ans seulement aprés la découverte de 

a | VImprimerie! Si la réduction de moitié donnée par notre spécimen 

a nous prive du plein aspect de ces fontes, ce que nous pouvons du moins j 

i i] | en retenir, c’est l’épuration presque complete des lettres doubles, la j 

My ik netteté de taille des poingons, une ligne et une approche déja irrépro- a 

HH i ‘3 

| a 
i i a 

Me | 
i] 

= 

i | ; 
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chables; et cela aussi bien dans les gothiques que dans les romains, | 

tous du type de Nicolas Jenson. lil C’est ce méme Ratdolt, de la firme 

Bernard Pictor, Pierre Loslein et Ehrardt Ratdolt, de 1476, qui avait 

concu le titre du Calendario, de méme qu’il avait été le premier a em- 

} ployer dans ses impressions les initiales ornées. Erhard Ratdolt fut | 

; un des membres les plus actifs de ce merveilleux groupe d’impri- | 

Nie i) (Vent es ESTOS? 
eS SAD QO 3 

a 

: S 2 : Veftacpradaogm parte ibe doro- < e 
\ Non fu pw preciola gemm2 mar 

| 

ic g Dilkaleadario : che tratta cole af Qo\ 3. | 

: -) SNe Con gran facilita,: ma gray lauore o | 

f C837 Quinumetoaureo : ewtn i fegrtfuora,” 
Deferipe dil gran polo da ogni laf fo, 

» SAWZ% — Quandori fole : eluna echipit far : 
Quancecerreferese a ftotbexoro 2 ' | 

WA 2) Anim nftancigu (at qual hora fia 
| 

\ Qa! fara lanno : giotr :tempo +e mexe? 5 h | 

6 Cheturti pont: fon daftrologi» WO | 

<a Yorp  loanhedemonteregio quelte fexe mz 
Copliertal frurtaacio non grave fia [Z 

. Ini 2 i penexe- Y 
fe ei ayn 

Scampacirtu.1 nomidi mpreffon 
==* Son quidabaffods roflicolor: a 

a Ci 
a 

oy DCE) Bemardus pictorde Augult 

CD Sorunctis Bs 
a —— Eabordegratdo! de Augulty Ga RC 

7O. premier trtRE ORNE connu. — 1476. Frontispice dun Calendario, imprimé a Venises i 

sh) Le «romain » est désormais le caractére qui domine dans les éditions vénitiennes comme | 

Y, dans celles de toute I'Italie oi I'Imprimerie s'est repandue. Par lui le Livre conquiert 

Y'éégance que la gothique était impuissante a lui donner, et avec le concours de I'illustration, | 

dont le milieu fournit une contribution de choix, il atteint en peu de temps une splendeur 

merveilleuse. C'est & Venise que le Livre recoit pour la premiere fois un titre orné. +8 | 

meurs-éditeurs Vénitiens de la premiere période, de ces praticiens | 

si heureusement doués qui étonnérent par leur incessante initiative. | 

Ses innovations personnelles sont multiples. Aprés Vintroduction des | 

initiales ornées, apres le titre de son Calendario, quwil dote de la pre- 

miére mention bibliographique complete ainsi que du premier décor 
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i typographique, on le Voit, quelques an- Cone uc maria 1 

! nées apres, en 1482, publier le premier Ps ANOR Fapl 

| traité de géométrie a figures, les Ele ae ay grap cna 

wi mentaires V Euclide, en in-folio. Sa pas- |p is wwe oominus 

Hill ' sion novatrice lui aurait fait, dit-on, Wb Br. \ tecti bene | 

a imprimer quelques exemplaires de cette ; 5 ee i) 

i édition princeps en lettres d’or, c’est-a- dicta tu unitiuticr ib” a 

WV : dire qu’il innova a cette occasion une ct benedictus fruct 1 

WN poudre dorée ou un bronzage quel- UcHtrls tui: ihefus 
i | 2 see ir : é y 
Wl conque. Il répandit a profusion les ch2iftus qiuen. 

A | illustrations sur bois dans nombre d’ou- : 2 

aT i Yrages, entre autres dans le Poehcum Glorialaudis refonetin O2e 

\ | | Astronomicon VHyginus, réédition d'un omniti Patri genitogs prolt f 

| i | tirage exécuté précédemmentaFerrare. fpiritui fancto pariter Reful i 

l | Vers 1488, il vint chercher le repos tet lande perbenni Labow ' 

| H } | danssa patrie, a Augsbourg, ot il dirigea busdei venduntnobis ony q 

qi encore un établissement. li Les travaux niabona, lauftbonoxvirtul ; 

| HAI d’Ethard Ratdolt sont une occasion de Ppotetia:7 gratiay actio Ht Ef 
ii | | rappeler qu’a ce moment, a Venise, les chaifte.Aimen. ; 

Fi 1H ! artistes du Livre « entassaient des mer-  gzinedeaificzwinesperfeculacum = 

j ii | Yeilles » avec le concours de la romaine cta, Prouider-ctmibuir deusenigr 

| (| | ; de Jenson, qui mourait en cette ville en pene Sita placer tell qua F 

1 i | 1481, ayantcomme successeur dans son _ resparuabeatii. Bde facitztenues 

i | établissement célébre André d’Asola, munantur opes- F 

4) dit Torresani, lequel utilisa sayamment Sifoxunavolerfice verberonecontl i 

il I ce matériel de choix et, dans V’édition Dwicqaroarmocuniens cf cotedererat 

) WW des Leitres de saint Jéréme, en 1488, eut ‘Regnat erin dominostus baberillefuos 4 

hI | le mérite d’introduire le premier dans Amanenees a ne 

wn un livre les signatures, les véclames Cre ove We camer analcen - 

| \) les chiffres des, folios. Torresani étant Zire anumos frangit + firmas dimit-vrbes i 

Wn 
5 , e ‘Arte cadunt rurres arte leuarur onus, 4 

} Ih i le beau-pere d’Alde Manuce, on voit Sas a Oe te nr 
| i ‘| | De ee le matériel ein nme Aa 

ea | notre compatriote allait passer aux  Surmonettpodiecra 

j | i i mainsduplusillustreimprimeur-éditeur — Ponenemwror unerne ctor se 

i Ni) 71. se serine, sevrrnn, — 
i} a) 86. Caractéres d’une impri- sg : 
yA i Bape cert ress eee D On reste confondu devant le nombre et la variéte des 

WA | Graphique.) J, types réunis dans le méme établissement et |'activite 
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Camcuom mambus propre evcings figures Yénitien. B Cest peut-étre ici occasion 
‘Efopus.ncidens dedalus alte: ut 2 : 

de compléter ce que nous avons pu dire 
‘Mobis benedicat qui itrintare watt . s : , 

sega Amen eno: ou dco ctrsbuenws relativement a Nicolas Jenson, qu’on a 
fn ceretestapren cant san 3 : : 
‘aiumomana Tanchpotenna’s fait naitre tour a tour a Langres, a Bour- 
tou iemctacstos camcgen ern Sas : 

Sonbis tattoo ges, a Pariseta Tours. En réalité, onn’a 
ofagin mancttate fua ot pantbon kyr , : *. 

d’autres renseignements sur ce person- 

Pittnte nage de notre histoire, que ceux fournis 

Risser feaceeae par son testament retrouvé en 1887 a 

Seneca smeecere la Bibliotheque Mariane, a Venise, et 
poate ovine . 
Se dont de nombreux extraits sont repro- 

Eiwtgmmccneiatene duits dans Vouvrage de M. H. Monceaux 

eee sur les Le Rouge. W Suivant le texte des 

i ' Efthomim wireus fuluo preciofior auro: xnzas dispositions testamentaires de Nicolas 
Ingemum quondam fuerat preciofius auro. : 9 
Miramurq magis quos muncramennsadoma: Jenson, datées du 7 septembre 1480, le 

Soe ar aetae doute ne peut subsister sur le véritable 

: Exaha quadam forfican spre natet lieu de sa naissance : le petit village de 

Newfie er ono Sommevoire, du diocése de Troyes, en 
crus pol fa fara gemat. whee : 

Nemo numis cuptde ibs res defiderat ullas Champagne, oi: Nicolas Jenson avait 
Nedum plus cupiat perdat & id quod haber. e : 
Neue ato uerbis cuufquam crediro blandis encore, au moment de la rédaction de 
Sed fi fine fidexrefpice quid moneane os 3 

KG sbeerrok pecan eee ses derniéres volontés, une grande par- 
cenit inusfus bina g ora gerat : 2 
et se tie de sa famille : sa mére, entre autres, 

ep icnr retn rmnmg et son frére Albert, qu’il institue son 
1 umn fis ‘non munusad. 2 - . . 

Ponape act légataire universel et charge de veiller 
Toure la eu fees 

aux intéréts de ses trois filles mineures. 
tJikeo Tewriepwn 1€ OaAeio Te 22A1 iB aah 

: Bee Get meme em Ses dons aux deux églises de Somme- 

ee cei ae Yoire, ainsi qu’a différentes personnes 

du pays et des environs, prouvent que 
Jndias charactez dwerfay mane- Pare eat ey qv 

ferdumprettion pararari: Finis. es liens étroits Vattachaient a ce coin 
2 rre du pays champenvis. la 

Erbardi Rardolt Auguftenfis virt de aM uv P y S Bee Sur 5 

folernffinu:pedaroingemozmini = question dorigine, donc, on est fixe. 

fica arte:quaolim Benetysexcellut i] Mais ce testament contient encore 

ee aoa wee et bien d’autres révélations et des préci 
ugufte vindelicox laudanthi if 

MCE oD ay sions intéressantes. Celles notamment 
ns.2). * XOZLal€. i i ; 
nin Sealy tare qui concernent la petite colonie de 

déployée par les atelicrs vénitiens de cette époque, quand le matériel d'impression devait 

are l'euvre de V'imprimeur lui-méme ou exécuté sous sa direction. Sef Tes Tes TW 
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| | | i 72. vieprerte VENITIENNE. — 1492. Frontispice du Decameron, impr. Venise. (Coll. Masson.) ) 

| | fi 
i | compatriotes attirés par lui sur les rives de lAdriatique. D’abord 

| | ait |i) Jacotin ou Jacques Le Rouge, chez lequel il habita; puis Jean Lefebvre, 
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originaire de Langres, également établi imprimeur a Venise; Albert 
de Lorraine, chantre 4 Saint-Marc. Enfin, Villustre créateur de la 

Lettre d’imprimerie déclare vouloir reposer aprés sa mort dans 
Véglise Sainte-Marie des Graces, 4 Venise. I! N’omettons pas, pour 
terminer, de signaler la brillante réunion d’artistes que possédait alors 

Vitalie, dont les tentatives se manifestaient dans tous les genres de 

conceptions. Ces novateurs poussérent méme l’avance des procédés 
de reproduction jusqu’a Vinvention de la gravure en creux avec la 
découverte de Maso Finiguerra, qui rendait possible le tirage des pla- 

ques taillées au burin. Malgré les avantages artistiques de cette inven- 
: tion, le tirage & part qu’elle imposait Pobligea 4 sommeiller tout un 

siecle avant d’étre reprise et de triompher, comme nous le verrons, 

dans les éditions plantiniennes. 

72. Et pour clore cet apercu de Vceuvre des premiers ateliers 
italiens, le frontispice du Decaméron de 1492 est une des meilleures 
démonstrations de la technique de l’époque, ott Villustration et le 

décor semblent déja voulvir reléguer le texte 4 un plan secondaire. 
Pour s’en rendre compte, il suffit de constater qu’on adapte le texte 

au décor, tandis que les premiers techniciens, maitres de leur ceuvre, 

adaptaient le décor a leur texte (70). Cette pratique conduit a Vem~ 

ploi du passe-partout, moyen empirique et anti-typographique, qui 
ninterviendra qu’aux époques ol la gravure déchainera ses vagues 
dominatrices, aprés le passage desquelles la logique et les nécessités 
du serrage en forme reprendront leurs droits. 

sir 8 
ck #9 

| ID Enfin, au point de vue du texte, de 
, Ys V'illustration et du décor, ce fron- 

tispice donne la note exacte du chemin 
parcouru par I'Imprimerie depuis son 
introduction en Italie, en 1462, c’est- 
a-dire dans l'espace de 30 années. <>
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) | 73-74. En abordantl’introduction del Imprimerie a Paris, nous : 

| | opérons un retour en arriére sur une avance youlue; car pour donner . 

ii toute son importance au fait si symptomatique de adoption du romain : 

HI : de Jenson par Uatelier de la Sorbonne, berceau frangais de Pindus- 

trie du Livre, il était de toute nécessité d’assister préalablement a 

I | Véclosion de cette création ainsi qu’a l’affirmation de son succés en a. 

ii | Italie. W Malgré la mission confiée & Nicolas Jenson au nom du roi = 

iH de France, accusation de soréellerie portée contre l’invention nou- fa 

MAH |i velle fit retarder assez longtemps son établissement a Paris. II fallut a 

| Wi | Vaudace de Guillaume Fichet, recteur en Sorbonne, soutenu par son - 

| | ami Jean Heinlin, dit Lapierre, pour oser établir dans Vintérieur 

j | méme des batiments de la vieille Alma Mater un atelier Vimprimerie 

na pour le fonctionnement duquel ils firent appel a trois ouvriers de Bale: 

| | i | Ulrich Gering, Michel Friburger, probablement les graveurs, compo- t 

I ay siteurs et correcteurs, et Martin Krantz, fondeur et imprimeur. L’ate- 1 

1 i} We lier déploya une certaine activité, car, installé en 1469, dés Pannée ae 

\| | suivante paraissait son premier ouvrage, les LeHres de Gasparin de 

} I | Bergame, dont nous donnons en réduction la page initiale. B Quelle | 

TAA que soit l'inhabileté de gravure révélée par le caractere employé, ! 

\ | nous devons nous féliciter de voir V alphabet romain présider aux débuts 4 

i de Imprimerie en France, en méme temps que de V’hommage ainsi 

HH) ih il rendu a l’weuvre de notre compatriote Nicolas Jenson. Bien entendu, { 

A a le type des sorbonistes ne peut rivaliser avec le chef-d’ceuvre du 3 

4 WA | maitre francais; pour s’en conyaincre, il suffit de comparer entre eux ’ 

ae | i la mise au point de Vempattement : a peine ébauchée, parce qu’in- 
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i 

} | | 
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Gafparini pergamenfis.clarifumi ovato’ 
vif epiftolare liber foelicter incipit ; : 

ee » Audeo plurimum ac tetor in 
|: WAGSRN c te fententia effe-ut nihil a 
\ nc) me fiert fine caufa putel -Ygo 

SeZ@meni ctht multog: uerebar fulpi 
tionef }cp a me fempronié antiqui fami 
‘Liavé met reiicicba-came ci ad inccedibi’ 
te anumi tui fapretia indicia met referer 
ba? nilul erat.qre 1d a te improbart pu’ 
tarem: Nam cum & meof noffef moxef!& 
illius natura 1 ignorares!n dubitaba qa 

de hac facto meo iudicaturus effes- Non 

agit haf ad te farbo Lraf)quo nouam,tibt 
de vebuf a me geftif opinionem facia‘Ted 
ut ft quando aliter homief noftof de me 
fétwe incelliges? tu q probe caufam mea 

nofty defenfroné mea fufcipral Blac fh fee 

cers* nihil eft quo ulterius officium tu’ 
um vequitam: Vale 3, 

73. wr«rrnterm EN FRANCE. — 1470. Page initiale du premier livre imprimé a Paris. : 

Dp . maitrise ‘que nous venons de contempler en Italie doit nous trouver indulgents pour 

J, 1a gravure élémentaire du «romain» avec lequel I'Imprimerie débute en France. Les 

poincons — cela ne fait aucun doute — proviennent de tailles allemandes et sont l'euvre 

de mains encore inexpertes en ce genre si different de celui de la lettre gothique auquel elles 

étaient rompues. Constatons que dans cet alphabet, comme jadis a Mayence, au beau temps des 

caractéres de ¢ forme » et de « somme », les doubles lettres pullulent. seg» sof ef Tee
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| | ‘ 
a comprise, dans les poingons de taille allemande, tandis que réguliére, 7 
4 wa | application uniforme et d’exécution impeccable sur toutes les lettres = | 

a de Valphabet de Jenson. Mais on ne peut refuser au caractére du q | s p P ‘ 5 
NAW Gasparin le mérite de la coupe franchement romaine et de la lisibilité : - 
i : c’est énorme! Car il ne faut pas oublier que la RActorique de Cicéron q 

WU | 
ul ABCDEFGHIKLMNOP } 

i ; 
i | GEST VAN DOR HO 
iW | 

Hi F abcdefghiklmnopqrfstuxy3z 
| | i I | 1 
i s ~ aw wo 

MW zeit gm pxqg aodeeeass 
1 aa | i 
an 7 

Hl} | W-te-_—_ te wm ent? i 

| | itmoopppRPggqattttmQz o 
en 

AN | eae i 
NN) | Cnoprprzvsesaa } 

a 5 74. vinprsene en yeancs. — 1470. Police du premier alphabet romain des typographes t 
\ i i de la Sorbonne. (4. Claudin.) q 

1 | " Cette police complete tres heureusement la démonstration a laquelle nous nous sommes Pi 

A all i Y; livre pour vulgariser la connaissance des complications suscitées par la transcription typo- i ] D Igariser Ii i di licati ite I 
| Hl graphique de l’écriture manuscrite au début de I'lmprimeric. Elle montre l'ensemble des capi- . p 

Why | tales, les lettres du corps, les lettres liées, les abréviations, signes particuliers et ponctuations 4 
Ai i | | de ce caractére d’environ 14 points. sof ses Tekh Dek Des Deke Des Des WH DoH ie 

| I i F et l’Eusebe, qui servirent de présentation au romain de Jenson, ainsi | 

HT 1 | que le Gasparin de Vatelier de la Sorbonne, portent la méme date. Ce qui 1 i 

HT fait que la gravure baloise ou parisienne de ce dernier ne peut étre } 
baat autre chose qu’une contrefagon des ébauches des ateliers italiens ot 4 
1 j | Jenson, depuis un certain temps, perfectionnait son type. 2 

j | 4 | SA part les abréviations connues, trés peu de doubles lettres; mais 4 

HAAN | | quelques poingons différents, pour V’¢ et le / notamment. On y cons- al 

nS 3 WH qa i ' 
Wa q 
| 

i VM ‘ae 

ii | Hit ei 
AW ; eee
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tate, par exemple, une innovation : introduction de nouvelles lettres 
comme Va et Va, qui n’existaient pas encore dans les fontes allemandes 

ReCar] (( z quing thetoacs elemetif aitem exteine | 
a fecus comp2ehendentibus omnetn- 

ar) Af Recife dicen: vacioCqua lait 
or geminal {ime patet Jquings tebus ad fum- 
0 sh BS t\ mum conficit-facultate;fine officio, 

Levy a atetia,et inftcumentoe Nam to’ 
<a’rtidem rebus!qui reliquis artibus delectant £ 
We limites fbi definiunt; & : 

hs es FAACVLTAS(quz eft certa,fadlis,¢ pro 
a ( pta dicendt poteftas )tribus rebus coftat-arte, 
4 mr imitatione et exercitatione; 

y x KGIRS eft p2gceptio‘que dat certam uiamyta- 
Wie'|tioneme dicendis 
19 MMITATIO eft/qua impellimur ci dil 
WA genti ratione qué quid jet quatam imitemurs 

EX ut aliquoge fimiles in dicédo ualeamus effe; 
PSN\KGXRERCITATIO eft alfiduus ufus,cfue- 

Rene tudo dicendi; 
Jo yp FAINIS eft que fie dictone perfuafios 
CJSOFFICIVM eft?appofite dicere ad petfua 
ex) Se5|{tonem- Quod opus pattibus fuis quing con 

[$9 ¥eoe |furtimausadauentione difpofttione jelocutione, 

75. Wave1sER DE LA SORBONNE. — 1471. Spécimen du deuxiéme livre imprimé 4 Paris. = | 

: \ Méme caractére que celui du précédent ouvrage, oii l'on s‘était contenté, comme orne- 

» ment de départ, de la classique inifiale ornée. Ici apparait le concours du rubricateur | 

dans I’enluminure de la marge et dans le dessin des initiales a la maniére des manuscrits. s<8> 

de gothiques. Puis parait une nouvelle ponctuation : la virgule, le 

point et virgule et le point. L’alphabet que nous en donnons facilitera 

ces observations. BARARARARARARAgRaggaagaa 

| 
: |
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| j i 75. La premiere page de la Rh¢lrique de Fichet, second ouvrage ; ? 
| Wi sorti des presses de la Sorbonne, permet Wapprécier la part réservée 1! 

| a Penlumineur dans les productions typographiques, pour lesquelles q 
WW tout d’abord on ne concut d’autre aspect que celui des manuscrits. ! 

aa Cette page montre toute la technique alors en faveur : énoncé du 4 
NNN } titre dans le méme corps de caractére que celui du volume et géné- Fi 

1 ralement accolé du signe rubrique; réserve de la lettrine initiale ainsi is 
i fi 

| | ; 

HNN ABCDEFSHILONOPPaR 
We i va SHYFXVS abcdoefghijklmnop i 
i} ie 

i] | 
| i | 
a il 

qrzfstuvxy3 F paint ie 
1 | | { WT f 
ih i 3 

WT avtéseées gb gs hbKBitminoos # } | | 1 8 7 
il a vA NG i AN 2 x Site tele se Nh | PPBARATFACHSEEVy Ro Fg. 5. i 
a | it 

| i | \ 76. sareuier vv «soven. p’or». — 1473. Caractére avec lequel les typographes de la Sorbonne 1 | i) i débutérent rue SaintJacques. (A. Claudin.) f 
WAH : } 

} | | pb A atelier de la Sorbonne, le choix du «romain» avait été pure manifestation artistique. i 
HAW I) Zs Les nécessités commerciales obligerent Gering et ses associés 4 graver un caractére de . w 

! ii) H ¢somme» mélangé de lettres romaines, dont ils se servirent pour la premiere fois dans le a. 

i | | ¢ Manipulus curatorum », ou Manuel des Curés. se8> sed pes Def Teh Des Wes Deby { 
RM 4 

i | que des premiéres lettres des titres divisionnaires, dont le mot de a 

| | i début est mis en capitales; enfin, compacité du texte, établi sans i 
} Hi | ; interlignage ni autre blanc que la valeur d’une ligne pour le séparer ~ 

| i} i| du titre: AARAARARAATAARRRAAGHARTGegaga id 
HW } bi 

A TT ; i 
VM A) 76-77-78. A Paris, Vaielier de sa Sorbonne ne fonctionna guere | AL : Si 
i Nt | plus de deux années; Guillaume Fichet et Jean Lapierre ayant été / 
iy | ih | appelés Pun et l’autre 4 l’étranger, leurs protégés — en butte stire- 7 
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77. saveuer pu «souem p’or». — 1475-1476. Page réglée dela Biblia latina, imprimée a Paris 

par Ulrich Gering, Martin Krantz et Michel Friburger. (Coll. Ed. Rowveyre.) 

y Les « Bibles » ct les « livres d’Heures » sont les travaux vraiment rémunérateurs des débuts 

J, de l'Imprimerie, il est donc naturel que ces ouvrages guident la production des imprimeurs.
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Hi menta des difficultés avec la nouvelle direction — durent abandonner 
HA presses et caractéres et se retirer. Ils s’établirent 4 leur compte, rue ’ 

i | Saint-Jacques, 4 V’enseigne du Soleil d’Or, ott ils resterent en asso- | 
Van ciation jusqu’en 1477, date-a laquelle Ulrich Gering signa seul ses | 

NA travaux. Il Nos typographes de Sorbonne, qui avaient débuté comme ] 
ii q » . + : . : a a 

i Von sait avec un romain, furent contraints de se plier bientét au goit i 
i | : des libraires et de la clientéle spéciale de l’époque en employant, : 

| | pour les ouvrages de piété, la gothique a laquelle on était habitué. ll ’ 
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| | } 78. Vaveuier du « SoLEn. D'or ». — 14.75. Caractére de la Bible de Gering. (A. Claudin.) 

| | Dy Pour sa « Bible», monument merveilleux de l'art typographique francais, Gering grava 1 
i i \ Zs un caractére qui présente la singularité de majuscules franchement «romaines» et de 

| } j | ' minuscules oi le type romain est également trés affirmé, tout en arrivant cependant, comme 
| I effet, a produire l'illusion de la gothique: simplement par « l’uniformité de graisse du trait.» | 

aH a 
| i 1 Leur premier caractére, en 1473, fut un type aux capitales franche- , 

| | | ment de somme, avec minuscules fort mitigées de romain, d’ot par | 
Wa conséquent — en raison des lois de approche — les doubles lettres 

Hi l; ou lettres liges sont absentes; car on ne peut comprendre dans cette | 
| | ma catégorie le double ff le double // le double pp et I’st Les abréviations, 
WI par contre, sont légion. Signalons également, dans Vintéressante | 
WTA a | police dressée par A. Claudin, Vapparition du signe paragraphe §. q 
| i] i | | | W Les trois associés révérent ensuite d’une Bible, pour Vexécution de j 

| i] | | ; laquelle ils concurent un nouveau caractére, qu’ils grayverent — il faut } 

\) | | leur rendre cette justice — avec un souci de... romaniser qui leur fait : 
va 
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honneur. En effet, la graisse réguliére des traits et le serrage de Vap- 

proche mis 4 part, la forme générale de leurs minuscules tient autant 

du romain que de la /elfre de somme qu’ona voulu pasticher. Quant aux 

capitales, elles sont franchement romaines. Maintenant, a regarder 

de prés, l'aspect manuscrit qui se dégage de l'ensemble provient uni- 

quement d’un effet de couleur, c’est-a-dire de Vuniformité de graisse 

; de l’wil du caractére, de la profusion des signes d’abréviations et des 
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i 79. WétABLISSEMENT DE GERING, — 1478. L’un des deux corps de romain que fit graver Gering 
t aussitét aprés le départ de ses premiers associés. (A. Claudin.) 

Db La fidélité de Gering aux types romains s'affirme d'une facon éclatante dans ce fait 
Y, qu'une fois seul a la téte de son établissement, son premier acte est de revenir aux 

types de Jenson qui furent I’honneur de ses débuts et caractérisérent le goiit de ses premiers 
protecteurs. Du reste, des trois prototypographes de la Sorbonne, Gering est le seul qui se 
soit acclimaté en France, oi il mourut en 1513. se s28 seh Dede Dek Des DoH 

doubles lettres de tradition, puis des lettres tourneures laissées au 
rubricateur; enfin, Villusion est achevée par cette ornementation 

de traits exécutés a la main apres tirage, qui constitue un exemple de 
ce qu’on appelait une page régide, décoration affectée ordinairement 
aux exemplaires de dédicace ou de présent. I Cette Bible parut en 

| 1477. La police du caractére, qu’a relevée ©. Claudin, permet d’en 

vérifier toutes les particularités, travail pour lequel la forte réduction 
de la page de texte génait un peu. aa 

10
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: | | | 79-80. En 1478, Gering, resté seul a la téte de son établisse- 

i} | ment, par suite du retour en Allemagne de ses associés, s’empresse 

\| . iH de graver deux corps différents de romain, en s’inspirant du type de { 
NEV } Jenson. Ils’en sert pour Vimpression d’un Virgilius. Nous en donnons 

| / mi une des deux polices. I} Puis, aprés un arrét de production pendant 

i | | lequel il s’installe rue de la Sorbonne, en la maison dite du Buis, 

| i Wa on le Yoit qualifié de « marchand de livres » au lieu d’« imprimeur de 

| ii) | \\ livres ». Il contracte de nouveau association avec un nommé Renbolt. 

iW | | Il enrichit son matériel de plusieurs alphabets d’initiales romaines 

iI tt ornées, d’un style trés particulier, ainsi que le montre notre spécimen. 

vy | Le décor varie pour chacune d’elles. 
| 

| | | 81-82-83. Le second atelier parisien fut celui de Pierre César 

1} | ; tl | et Jean Stoll, deux éléves de Gering, Krantz et Friburger, qui s’instal- 

Wa | lerent en 1474, rue Saint-Jacques, a Venseigne du : 

| | | popes Chevalier au Cygne. Ils produisirent un caractére 

| . | | ¥) z gr une certaine originalité, surtout dans ses capi- 

Hil ii | ae Dy 3 tales, qui tiennent en grande partie de Vonciale | 

Hi Wil i Se Ne a fleurie. Le K capital manque, comme dans tous 

iil Hi | HA bt Zi Ay les alphabets du xv siecle, ott, quand Vemploi 

Wai Re ty 9] sen présentait, on se servait de la minuscule. 
Hl | | ee sere ciik e Pierre César et Jean Stoll, anciens étudiants de 

va | | PUniversité de Paris, étaient d’origine allemande. 1 

| \ | 80. véranuisserent J] Presque aussitét, en 1475, une troisieme offi- 
| ei I DE GERING.— 1480. Spé- a . . a . 
A cimen des lettres ornées Cine ouvrait boutique, toujours rue SaintJacques, 

| 1) i } | iA ae Renbolt. sur le méme cété et a une quarantaine de metres j 

a | ‘ plus haut que celle du Soleil d’Or. La, des ouvriers 

| | if D Dans ses nouvelles formés par ce dernier atelier s’étaient groupés 

Ma: | A editions, Gering se sous la direction de Guillaume Tardif, professeur 

H)|| \| | aie seue au College de Navarre et futur lecteur du roi 

} 1 |) | fort beau style d’époque. Louis XI, qui y remplissait les fonctions de cor 

| WA Nous reproduisonsiciun “ecteur ; ils avaient ainsi constitué la premiere 

‘| ant typedelasériemoyenne. association coopérative francaise de Vindustrie 

Ny i i] | du Livre. Cette collectivité comprenait Louis 

| il) | Symonel, de Bourges, directeur de latelier; Bussangis, parisien, 

Wii) Mt graveur; Richard Blandin, d’Evreux, Jean Symon, «ainsi que plu- 
| | | sieurs autres travaillant dans le méme atelier ». I Ce groupement, 

| i 
i i | i} | 
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dit A. Claudin, « déploya une grande activité et fit une concurrence 

acharnée aux deux autres firmes, dirigées par des étrangers. Un livre 

paraissait-il au Soleil d’Or ou chez César et Stoll, qu'il en sortait une 

autre édition du Souffle? Vert ». Les trois établissements s’épiaient 

mutuellement et cherchérent le plus longtemps possible 4 créer une 

confusion de local en s’abstenant de toute indication et ne révélant 

que progressivement leur emplacement exact et le titre de leur ensei- 

; gne. C’est ainsi que la Bible de Gering est le premier ouvrage ott les 

; sorbonistes mirent leur adresse. I} Pour cette concurrence commet- 

ciale, le Soufflet Vert possédait un alphabet imitant celui de César et 

| Stoll. Les six premieres lettres capitales de chacun sont identiques; 

: mais le G, romain dans le premier, est de forme onciale dans le second; 

) OPORSEV 4g abcdeefg 

hikimnopgqrfstuvxy3z ()./89/ 
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81. areuer ve ciésar ET stout. — 1474. Caractére de début du second atelier parisien. 

D A Paris, I'Imprimerie attire tout d'abord les étudiants étrangers de !'Université. Ce 
Y, sont en effet deux d’entre eux, compatriotes de Gering, Krantz et Friburger, qui, une 

fois en possession «du secret», s‘installent a leur compte et l'exploitent. >< sf se8> 

VH conserve la boucle en forme d’oméga, et le T est d’une coupe 

préférable a celle du type original. Dans les minuscules, signalons 

le § ados renversé en forme de delta grec. W Cette association, qui 

eut le privilége d’inaugurer 4 Paris limpression d’une page avec des 

mots francais, fonctionna de 1475 a 1484 et produisit des wuvres fort | 

remarquables. Elle fut aussi une pépiniére d’excellents typographes 

I pour les établissements de province. Les premiers imprimeurs d’An- 

gers : de La Tour et Morel, entre autres, sortaient du Souffle! Vert et 

en imitérent les caractéres. lJ Enfin, une troisigme variante de César 

ai); et Stoll, d’atelier inconnu, vaut d’étre relevée pour la série de 

chiffres arabes qu’en contient la police et dont quelques-uns, le 4,
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| | I le 5 et le 7, sont de forme encore primitive. Pour le reste des carac- 

) } i Hy teres ony constate, comme sur la plupart des romains de la premiere 

ii | période, un mélange de lettres gothiques introduites intentionnelle- 

f | ) ment pour constituer un type de transition, un sem/-gorbique. 

1h Hl 
iH) 84. Le succés de la tentative de la Sorbonne et des ateliers 

SA parisiens détermine les grands centres provinciaux a utiliser Vinven- 

| . ; | tion nouvelle, et dans tout le pays c’est une brusque invasion d’ou- 
| Ht riers allemands, belges, hollandais et vénitiens. On voit des impri- / 

Wh | | 1 meries fonctionner 4 Lyon dés 1473, a La Fléche en 1475, a Angers 

| } li) en 1477, a Vienne et a Chablis en 1478, & Poitiers en 1479, & 

A, | 
Waa | 
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iy) | | | | 82. wareier pu « sovrFLET VERT » — 1475. Premier caractére de l'association 

| Hy du « Soufflet Vert ». (4, Claudin.) 
ti i 
| | | D Mais si le précédent atelier était une association d’allemands, celui-ci tint & se particu- 4 

| Hi Wi | Y, lariser en ne groupant exclusivement que des francais, qui firent aux autres une ¢ concur- 1 

| i | | rence effrénée » a l'aide d’éditions pour lesquelles ils se servaient de caractéres similaires. +8 

11 \)) 
| i | | | Caen en 1480, a Albi en 1481, a Chartres en 1482, a Metz et a 

| WW | Troyes en 1483, 8 Chambéry en 1484, a Tours et a Rouen en 148), 

i ii! | i | a Besancon en 1487, pour ne citer que ces villes. J On s’est demandé 

il | ii | a quels procédés on avait pu recourir pour constituer aussi rapide~ 

| i | | | ment les nombreux matériels que comportaient ces multiples instal- 

Ay i lations. Le personnel étranger et les ouvriers formés dans les ateliers j 
+ | i | Pp 8 

aa i parisiens réalisaient comme en un tour de main des gravures et des 

yy | \| fontes extrémement compliquées, ainsi que nos spécimens le prou- 
Wit ) Yent; et nous savons par expérience ce que demande de temps, 
a encore aujourd’hui, la gravure des poingons d’acier d’un caractére 

yaa | de labeur! On a donc mis en doute V'emploi de ce dernier procédé, 

| | | et Desormes, aprés examen attentif des ouvrages de la Sorbonne, a 

i Ma | 
HY | | 

bi 1 

an) iH i 
1a 
1M Sy 

alk ‘



| L'EVYRE FRANCAISE DE L'EPOQUE GOTHIQUE 123 
SS e———OO0caRa—S0SMaS0aSao0T0a0—0—0944> 

} 
| émis avis « que les premiers imprimeurs parisiens s’étaient servi 

| d’une multiplication de matrices a Paide d’un systeme de stéréoty- 

| page ». M. Ambroise-Firmin Didot, de son cété, pensait « que les 

: premiéres matrices eussent pu étre en plomb et obtenues a Vaide dun 

poingon en bois que l’on enfongait dans le plomb fondu au moment 

| ou il était sur le point de se solidifier ». Ce. procédé, expérimenté 

’ par lui, conduisit 4 des résultats tres probants, car une matrice en 

| plomb peut donner de soixante 4 quatre-vingts lettres. M1. Claudin 

dit ce sujet qu’une facon de faire analogue est employée a VImpri- 

| merie nationale par Vempreinte a la gutta-percha des caracteres 

trop compliqués ou trop nombreux, tels que ceux du chinois, les hié- 

roglyphes mexicains, etc. Il est donc permis dadmettre que les poin- 
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83. apparition DES CHIFFRES ARABES. — 14.76. Alphabet dit del Okam, d’imprimerie inconnue. 

Db Une troisieme contrefacon du caractére de César et Stoll servait enfin ala concurrence 

Y, par production anonyme. Nous y relevons pour la premiére fois une série de chiffres 

arabes oi la forme du 4, celle du 5 et celle du 7 sont en gestation. sof seg Tek Tee 

: cons des premiers caractéres exécutés a Paris et dans les autres ate- 

a liers francais furent gravés sur bois ou sur cuivre, et non sur acier. 

Cest ce qui expliquerait, fait remarquer M7. Claudin, dont la compé- 

5 tence en la matiére est indiscutée, la disparition rapide de certains 

types, tandis qu’a partir d’une époque déterminée on en voit appa- 

a raitre d’autres dont les fontes se renouvellent, passent Vune impri- 

: merie a V’autre ou sont employés simultanément dans divers ateliers 

roa de Paris et de la province. WII faut donc reconnaitre et conclure que 

} ces facilités, donnant a chaque maison la faculté de fonctionner avec 

. des types de taille différente, assuraient a leurs travaux une évidente 

personnalité. B Nous en donnerons quelques exemples. D’abord cette 
a page du Roman de la Rose, attribuée 4 Guillaume Le Roy, de Lyon. 
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Cest un spécimen de lettre de somme, trés pure de style, avec doubles 

et triples lettres. Dans l’ornementation de la page, constatons les 

réserves d’initiales pour la rubrication. B Au centre de ces réserves on 

| avait ’habitude de placer une lettre minuscule de rappel pour le calli- 

| graphe, ainsi qu’on peut le constater figure 60. II Le bois illustration 

est imposé et tiré avec le texte, de méme que la bande de marge, un 

} peu courte; mais la typographie lyonnaise (dont nous reparlerons plus 

| longuement par la suite en relatant les circonstances de ses origines) 

; ne renouvelait pas son matériel pour chacune de ses nombreuses édi- 

tions; elle lappropriait au mieux, comme du reste partout a l’époque. 

85. Dans la souscription du Horahi epistolarum imprimé a Caen en 

1480, nous Yoyons une lettre de somme assez large d’approche pour 

entrainer la suppression des lettres liées : amélioration essentielle- 

f ment francaise. GAGARAAHAARARAARAagaagaga 

. ¢ 

4mpreffum cadomi per magiftrosJacobutt. 

durandas ct Eqrdili quiicue Anno domune 

Millefimo quadringentefimo ectogefime 

menfe Junio d1e vero feeta eiufoem menfis 
85. wes ateviers DE province. — 1480. Signature du Horatii epistolarum, imprimé a Caen. 

(Coll. Ed. Rouveyre.) 

Dp Dans cet exemple les doubles lettres «do, de», les triples cist», qu'on a pu observer & 

Y, la figure précédente, ont disparu. Il y a 1a un acheminement tres caractéris¢ vers la 

lettre simple ou isolée. neg Tek Tek Tes Tek Dep Des Te Tes De Te Weep 

8G. Il wen est pas de méme du type purement gothique dans 

lequel fut composé du Livre du roy Modus et de la Royne Racio, sorti 

des presses d’Anthoine Neyret, a Chambéry, en 1486, ot tout sem- 

ble déceler la provenance hollandaise (comparer avec la figure 63). 

La lettrine, par exception, est de gotit bien francais. Pour la mise en 

pages, nous en sommes toujours, comme on peut le voir, a la formule 

; des manuscrits; et le titre, dans sa rédaction, prend tous les dévelop- 

; pements d’un résumé de la table des matiéres, ce qui, de nos jours, 

t Vassimilerait a-un excellent prospectus. I C’est le temps —Voccasion 
_-
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| HY s’offre de le noter — de Vimprimerie ambulante. Un imprimeur en 
1 Hi) | Yoyage, transportant avec lui son matériel, se trouve sollicité en cours i 

| i de route par un chatelain, un évéque, une municipalité ou méme un 

| I bourgeois, d’exécuter une brochure, un catéchisme, un traité d’usages 

WN open YCOMMAQCE “Leliure ou roy 
Wh | | Pee oa > maou tla Romie gate 
| | e Oy }e|mencion comant on doit ceuiler ve toutes 
WW ne p rol ae a chafies Celt affaucic tg: 

al S, (cerfs tes bickes a3 fangliers a cheureug 
Wie T | Lil ey s\tes toups a famblablemés de toutes aut 

i} ea | tres ee 
Wi \ | “Iniece teles prartdze Cantpar engins 

| | ! BU A ) , abs iene pacboate betes Etaufiy 
1 6 es, la faffon te faire {ez hayes et leg buiffons 

a | Ips iN pour pranpze lefoictes beftes tant p teue 
Wt Her I ,ycome pataguet Gt aprez mozalilefuclel 

all | | be YW Sore Nites teltes les dig comantemens tr ta 
AW | lop et tes fept pecles moztely Dareillemet ceuite fur te fait cela faulco 
| ) all nerie comet on anit chiller porter lozzer valet affaicter le faulconn tous 
| i aultces oiteauly te peoye &t pareillement comant on les peule gatic 
Wil ‘al te plufeurs maladies quileur furuierment ainffi que poure teoie pat ce 

aN | prelent liure Ct auffp cevile ce prandzetoutes manicces.coileauly tae 
| Ii i | Aus let ay bret ala piper et aultces pluleucs aeowts Ent aps terves’ 
| Way) Comait dieule pece enuopa afonfilz fa caute dela copne racioet te far i 
| iy | | chart Gtaullp vecres fur le defouits de prfidze les oileauly pluteurs bel 

1) | H || {es mozalites en plufeurs manietes cc faffons et efeciallement com | 
WL mentlediable eeffoitla ceeature en pluteurfoubtille faffons come pou 

| | 1) reo teoic ence pretent liure 
| | i 86. ves areniers DE province. — 1486. Titre d’un ouvrage de chasse imprimé 4 Chambéry 

i | | | | par Anthoine Neyret. (Coll. Henri Bouchot.) | 

| i | i i pb Cette typographie est trop maitresse d’elle-méme pour étre une production exclusive- 
TM | | YZ, ment locale. Elle révéle un maitre exercé, utilisant l'expérience acquise dans un centre 
i | | i} | typographique important (flamand trés probablement), d’oit fut amené ce matériel perfectionné. 

Tay) | 
\ ] al locaux ou un manuscrit quelconque; il installe ses casses et monte 

1 ay | | sa presse dans un local qu’on est généralement heureux de mettre a MAN | P q 8 
1 | Mal I | sa disposition; puis, le travail terminé, il plie bagage et se remet en 

i | Mt | route. ll C’est pourquoi un certain nombre d’ouvrages de la fin du 

Wl | 

Mi | 
i i| } 

: i | 
ANU 4
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xv siécle indiquent comme lieu d’impression des bourgs ou des 

hameaux qui n’ont jamais possédé d’imprimerie. Il On est en droit 

de rapporter a ces pratiques le cas du curé de campagne cité par 

Claudin et qui, en 1491, au bourg de Goupilligres, prés d’Evreux, 

imprima chez lui le livre d’Heures de sa paroisse, ouvrage de peu 

| importance par lui-méme, mais rarissime. M. Léopold Delisle Va 

trouvé a la Bibliotheque nationale, a Vintérieur dune vieille reliure. 

| 87-8755-88. A Paris, les ateliers s’étaient multipliés. L’année 

} ott se formait l'association du Souffle? Vert (1475), Pasquier et Bon- 

| homme créaient une officine a l’ Image de Saint Christophe et publiaient 

les Chroniques de France, premier livre en francais imprimé a Paris. 

: Puis, en 1476, un atelier anonyme confectionnait des ouvrages mixies, 

c’est-a-dire avec texte typographique et illustrations a la main. En 

| 1481, enfin, s’installe Jean Du Pré, Pun des plus célebres typogra- 

phes de la premiére période, qui avait séjourné a Venise, y avait fait 

trés probablement son apprentissage d’imprimeur et en avait ramené 

f une équipe d’ouvriers experts. Il produisit, le premier 4 Paris, des 

ouvrages avec gravures placées dans la forme et dont Vimpression est 

obtenue en méme temps que le texte. Son activité est considérable. 

Ses livres d’Heures, ses Missely avec marges ornées de ravissantes bor- 

' dures gravées en relief sur cuivre, lui créent une place hors pair dans 

: la production du Livre. C’est lui qui établit la premiere affiche connue, 

I a Poccasion du Grand Pardon de N.-D. de Reims. Son ceuyre mai- 

tresse est la Légende dorée, un des plus gros succés du temps. Il fit 

aussi de nombreux et remarquables Calendriers. Antoine Caillaut et 

| Louis Martineau s’associent en 1482. Martineau est le premier impri- 

. meur parisien qui ait fait usage d’une marque, et Von sait les merveilles 

dans ce genre de composition qui furent enfantées par la suite! Puis 

| c’est Guy Marchant (1483), qui imprime la Danse macabre des Hommes 

et la Danse macabre des Femmes, le Calendrier des Bergers et le Calendrier 

f des Bergeres, sovtes d’encyclopédies de connaissances météorologi- 

' ques, agricoles, hygiéniques et morales pour les gens de tous les 

états; c’est Pierre Levet (1485), qui travaille pour Antoine Vérard et 

| publie les Cen? Nouvelles nouvelles, recueil de contes gaulois attribué a 

Louis XI et qui eut un nombre infini d’éditions; c’est enfin Pierre 
Le Rouge (1487), qui comme Jean Du Pré est allé demander son 

| 

| 

:
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ana SS 
{| i ; } | & 

WW initiation au centre oi! régnait son illustre compatriote Jenson, et qui ; 

Wa } | & de Chablis transfére son matériel a Paris, ot il déploie une telle mai- 

Hii 1] trise qu’elle lui fait conférer le titre de /ibraire et imprimeur royal. j 

i | | : Parmi les travaux qui lui valurent sa légitime renommée figure en ' 

WA | aaa || / 
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} | . 87. typocRAPuie DES LIVRES D’HEURES. — 1488. Caractére de Pigouchet. (4. Claudin.) t 

ea 

| | | i) Db L’heure de la grande mise au point francaise du Livre est arrivée. Si on se préoccupe 

at | j Y, du décor, on ne reste pas non plus indifferent 4 la coupe du caractére. Voici le type que 

| | | iH i fait graver Philippe Pigouchet pour l’unification de sa typographic. so To 10h ¥ 

AAW | 
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WER EI | c 4 

. | Ii} i SPpvddgoepiriy setit?a%sl? ort2/@ 
ih i 

= 

A | I 874i5, cypocrapnie DES LIVRES D’HEURES. — 1491. Autre caractére de Pigouchet, | 

) | | | | avec chiffres arabes. (A. Claudin.) i 
1 iy . P| 

1 Tin } | Db La fonte de ce caractére d’environ 8 points servit 4 l'impression du traité d'Isidore de i 

| Wid HI Y, Séville : « De Summo bono », avec folios en chiffres arabes. Il offre une certaine ressem- ‘ 

| | | | hlance avec celui que Georges Wolff employa pour le « Bréviaire de Paris », terminé en 1492. 

|| ‘ 

| na | premiére place la Mer des bysiires. Il exécuta nombre douvrages : 

i i admirables pour Antoine Vérard. ll Environ une vingtaine d’années / 

} at i aprés Vintroduction de Imprimerie a Paris, soit en 1488, Philippe 

i | Pigouchet, typographe et graveur sur bois, ancien ouvrier de Vatelier i 

) | 1) all f 

i i a || 

TA 
Ht 
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Caillaut et Martineau, entreprit une exploitation générale de ses 

connaissances; il devint libraire de ? Université, s’installa rue de la 
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88. typocrapuie DES Livres p’HEURES. — 1488. Décor 4 compartiments. Page des Heures 
a Vusage de Rome, de Philippe Pigouchet et Simon Nostre. (B. ‘BAD 

pb La combinaison des blocs d’ornements pour l’encadrement des livres d'Heures fut une 
Y, adaptation de genie qui caractérisa d'un seul coup la technique typographique de l'edition 

religieuse. Dans ce cadre, et par tradition, les caractéres gothiques étaient, pour l’¢poque, 
obligatoires. of Tek Tok Deh Teh Teh Deke Teh Tes Tek Tek Tes Tek NH 
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| | ce 

| | | Harpe, et forma avec Simon Vostre, réputé marchand habile, en 
| yue de la publication de livres d’Heures, une association qui prospéra 

Hi au-dela de toute prévision. Au moyen d’un jeu d’ornements composé | 
HH | de figures et de motifs décoratifs variés, se combinant pour entourer 
i | | les textes, garnir les marges en réalisant un serrage parfait des pages, 
Tn ils réussirent 4 donner, en 1488, une édition des Heures a l'usage de 

i Rome, qui établit leur réputation. Le succés de ce décor @ comparli- 

| i ments les engagea a augmenter et a Venrichir sans cesse. La netteté J 

it du pointillé des fonds, de méme que la finesse d’wil des filets en | 

\| | bordure, ne laissant remarquer; aprés des tirages répétés, que de rares 
Wn signes d’altération, ont fait conclure a Vemploi d’un procédé de gra- 

| i | yure en relief sur métal; et il est matériellement établi aujourd’hui 
| ay qu’on se servit pour cet usage de plaques de cuivre taillées en relief. 
| Hh On compte plus de 300 éditions d’Heures 4 Vusage de tous les dioceses; 

} i | or, pour un tel service, n’est-il pas évident que s’imposait une matiére 7 

| . | supérieure, comme résistance, au poirier et au buis couramment uti- 

nD | lisés? Pour cette typographie particuliére, pour cette reconstitution 

Wii a l de l’aspect des manuscrits enluminés, V'emploi des caractéres gothi- 
i } i ; ques était obligatoire, et le romain, introduit tout d’abord en France 

vit | par les typographes de la Sorbonne, dut étre remisé. Il le demeura 

| i | jusqu’aux premieres manifestations de la Renaissance frangaise, qui 

‘i devait en assurer l’'adoption définitive. I Nous donnons deux des 

| i} \| principaux alphabets que fit graver Pigouchet et qui immortalisevent 

VW ) ses éditions. L’intérét du second porte particuligrement sur la série 

| | | ii complete des chiffres arabes dans leur forme définitive, qu’il est bon 

i | Hy | de comparer avec celle déja relevée fig. 83. 
aM | 

| i i 89. Non loin de Vofficine de Simon Vostre, sur le pont Notre- 

| | ae | Dame, s’installa en 1485 Antoine Vérard, le plus illustre des vieux 

| i| HF _ libraires francais. Il était a la fois calligraphe, imprimeur, enlumineur 

Hi | i | et marchand. Apres un premier essai de livre d’Heures, mal accueilli, 

‘| | | sans doute pour son manque de bordures et de frontispice, il com- 

i i} i} menga en 1488 — l’année méme owt Vostre lancait ses séries — « par 

| | | « commandement du roy notre sire », ses Grandes Heures in-4°, ott il 

Wid) imita le procédé de Pigouchet, c’est-a-dire Vemploi d’un décor a com- 

| Tih) al partiments composé de petits sujets et d’initiales rubriquées 4 la main. 

| | | Cette typographie des livres d’Heures, il faut bien le reconnaitre, fut 

il | 
| tl | 5 
| | | 
Hin | i i 

i i 

AN | | ot
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89. TYPOGRAPHIE DES LIVRES D’HEURES. — 1483. Décor a compartiments. 
Page des Grandes Heures d’Antoine Vérard. (B. B.-A.) 

b Le procédé de Pigouchet ct Vostre est aussitot utilisé par Vérard qui y déploic une habileté 

Y, non moins grande en fixant la forme du livre francais gothique. T<% sf sh seh
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| i | positivement imposée aux éditeurs par la tradition. J.-Ch. Brunet, 
| A qui a consacré aux Heures gothiques tout un chapitre de son Manuel 

ma | du Libraire, dit 8 ce propos : « ... Les libraires de Paris songérent 

| | | « a exploiter 4 leur profit un art qui, en simplifiant d’une maniére | 
i i] i « si sensible la fabrication des livres, leur offrait une moisson aussi | 

| | Wal « abondante que facile a recueillir... Les livres de prigres dont on se 
qh | j « servait alors étaient tous écrits sur vélin, décorés d’initiales peintes 

| | j « en or et en couleurs... On remarquait aussi dans une partie de ces | 
ij | « manuscrits précieux des bordures plus ou moins variées, plus ou 

| \| | gl « moins riches, qui entouraient toutes les pages et qui offraient ordi- 
| A « nairement des fleurs, des oiseaux, des insectes et des arabesques 
Hh | « gracieuses, ot lor se mariait habilement aux couleurs les plus vives. 
| i « Ces riches volumes étaient avec raison considérés comme des 

| Vil « bijoux de prix et se transmettaient par succession, dans les familles, 
) 1] ql « de génération en génération. Accoutumé qu’on était alors de lire 

| | | « ses Heures dans des livres ainsi décorés, comment aurait-on pu 

| | | | « accueillir de simples productions typographiques dépourvues de 
Waa i « ces ornements devenus un accompagnement nécessaire de toute lecture 

I vy | « picuse? » VW Les imprimeurs de cette époque se montrérent heureu- 
| Hii | | sement 4 la hauteur de la tache qui leur incombait; aussi ne leur en 
| i all marquera-t-on jamais trop d’admiration. L’intelligence, l’action per- 
1h | sévérante qu’ils mirent a surmonter les difficultés de mise au point , 
{| | ; d'un systeme complet de décoration et son appropriation typographique, 

| | | a autorisent a dire qu’en apportant ces soins méticuleux aux plus minces 
Ha, il détails, qu’en s’appliquant 4 rendre pratique toute chose, qu’en fai- 

\ } all sant, en un mot, du Livre « un modéle d’élégance et de simplicité », 
i AN | ils prirent pour ainsi dire leur art 4 son berceau et le portérent d’un 

i} | ii seul coup et sans transition au degré supréme de perfection. 

| \| | 90. Continuant notre revue des établissements parisiens, avec 

IH | a | Vannée 1488 nous noterons encore V’association de deux libraires pour 
I \| I} la fondation d’un atelier typographique, celui que dirigent Pierre Le 

i ] li Dru et Etienne Jehannot, deux maitres; puis, en 1489, nous pouvons 

| | saluer les premiers produits de Pierre Le Caron, dont la typographie 
i) | | revét un cachet trés caractéristique avec l’innovation des lettres grotes- 

| | ‘| ques et d’une grosse gothique pour titres, qu’immédiatement et par- 
| | i} tout on s’empresse de copier. Car Vheure est sonnée ott les exigences 

: i] 

1] | di) 
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de Védition vont modifier > 

Vaspect du Livre. On ’im- 
prime plus seulement que 

; des livres d’ Heures: le com- 

merce de la librairie en- 

; globe déja des formes trés 5 

diverses, traitant de sujets ote Me econ 

fort différents. Cest en . 

particulier Le Caron, lors chien (oufftart:qui fut au top fops 
de Ventrée de Louis Xa Se ffcance.pt,8c ce nom, 
Paris et des fétes données 

a cette occasion : tournoi, 

banquet, etc., qui fit pa- 

raitre plusieurs feuillesvo- ula a SAG 

lantes ornéesd’une gravure HS Bos (3 Bi 
: ABYSS 7 sSN RVR ny SING 

dans le genre des images VAS i ay FR oN Peels 

d@Epinal, ot il annongait fused Pe “Ty SA Pa DS AOS 

les cérémonies, puis en- aw pa ran Yous gee | 

ase FES PN EAA UP NA 
suite en faisaitun compte- |Pigy EN ro ee VY) 

Podedewibe. Cexsmpri:. (4 Y} eS a G aN LY) 
més, tres bien accueillisdu ie MX: EN iS v7) A MY 

public, étaient criés etven- Ay Ui I Os Oe 

dus dans les rues. Le Noir, g i} EA BY ab 

imprimeur et libraire éga- On 700 ‘Pen Ky 
ee i HY yy 

lement, son voisin sur le Ca (a ist eA Wf 

pont Notre-Dame, lui es Le A a8 26) 

donna la réplique. Ce fut |? tira = 4 

la Vorigine de ce qu’on 2 Stunaesaseg 

appela depuis les canards, |e sa Laat By 

précurseurs de la Gazette & rey “Ranbops . AE 

de Renaudot et des publi- SN ee 4 

} cations de la période révo- ae TASS AE ag 

lufionnaite, acu naquit le 90. rormation pu TITRE. — 1489. Frontispice de l'une 

journalisme moderne.Ces des premiéres éditions del'atelier de Le Caron, a Paris. 

b Le matériel typographique ne reste pas exclusivement affecté aux livres d’Heures; on s’en 

; J, sert également pour les ouvrages de littérature, les chroniques, etc. Une ligne de grosse 

gothique, le reste du texte en sommaire, et la marque de Vimprimeur complete l'ensemble.
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| | Sooo 
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| | Hi nouvelles productions, de méme que les catégories de livres destinés 

va a Vexposition en vitrine, réclamaient un frontispice visible a distance, | 

mA | renseignant sur le contenu et portant la référence de Pimprimeur, ainsi 

REY qu’on Vavait vu pratiquer dés 1476 pour le Calendario vénitien (70). 

i 1 Hi) Mais si, déja, dans les ouvrages imprimés, on uniformisait Pemploi 

an des caractéres gothiques, dont la typographie des livres d’ Heures avait 

| | obligé d’augmenter les fontes et de développer l’échelle des corps, 

ih on n’en savait pas moins aussi approprier ce matériel suivant la nature | 

Wa des textes et les éléments décoratifs qu’on désirait y adapter. Par 

| | | | exemple, dans un titre comme celui de la Chasse du Grand S¢néchal de 

WE || Normandie, éditée par Le Caron, c’est de la fagon la plus simple, la 

| i} | |] plus logique, qu’est composée la premiere ligne dans un caractere 

Wa vedette et que le complément du texte suit en sommaire, en petit corps. 

1h | | hi Ce libellé, flanqué de la marque de Vimprimeur, réalise un ensemble 

| i clair, d’une note archaique du plus grand caractére et d’autant de 

NH) tenue, nous l’affirmons, que le frontispice italien dans son cadre 

Hi d’arabesques (70); il laisse, en tout cas, une impression plus avanta- 

| | | | HI geuse que letitre allemand (64 et 65) ott le mauvais gotit déborde vite 

ea | ; dans une prodigalité de lettres entrecroisées, de gothique couverte 
| | | } d’appendices, de courbes bizarres, ott intitulé s’embrouille et devient 

| illisible pour les Allemands eux-mémes. 

Wy 

. Ha | 6 On remarquera V’encoche de téte de !’/ pour la ligne de grosse 

MH gothique, ainsi que le petit crochet placé 4 gauche du jambage, 4 

i! } | | | hauteur d’wil de la minuscule courte, dont il semble repérer la ligne 

| i] \| l) | de téte. Ce signe, pratiqué également dans l’écriture des manuscrits, 

A deviendra plus tard la marque caractéristique du romain du roi, puis, 

| | | avec d’autres particularités que nous ferons connaitre a leur heure, 

| AH | celle en général du type de l' Imprimerie nationale. 

mai) | 
1 i i | | QO]. Le débordement des traits, les fioritures de haute fantaisie de 

i | | la majuscule gofbique fleurie, s’acheminérent naturellement vers la 

aa lettre grotesque, ot se complut tout particuligrement la gaulviserie des 

WT | tailleurs d’images des xv’ et xv1’ siécles, qui doterentainsi art naissant 

| | | d’une parure identique a celle que les copistes semaient 4 profusion, 

} | depuis les temps carolingiens, dans les admirables /e/res histori¢es 

| | | | de leurs manuscrits. Quelles observations seraient 4 faire sur 

| Nets 

mi| 
| ti 

a | 
\| | 

| | | a 
AM | 

5 ad 

) | | al



| L’EVVYRE FRANGAISE DE L'EPOQUE GOTHIQUE 135 

: ooooOOoOOoOOOOOoOoOoOoOooeooOoaoaoQoQmm oom” 

les variations d’un méme theme décoratif a travers les ages et les 

; milieux! Ainsi, a ne relever Pusage du /rait de plume qu’a Vépoque 

; francaise de la gofbique fleuri¢, out, malgré sa profusion et ses extrava- 
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' 91. once ve L'mnrTiALE GROTESQUE. i 
: — 1490. Spécimen de gothique fleurie. i \ c S 

j pb Arrivée a l'apogée de son régne, l’écriture f 7 
Ys gothique vit ses capitales prendre un déve- FX 

t loppement d'une audace infinie, auquel les calli- 
b graphes se plaisent a ajouter sans cesse, sans 

qu'il soit possible de prévoir jusqu’oi cette fantaisie pourrait atteindre. Bientot, cependant, 

: un dérivatif s‘offre dans le décor du Livre, oi ces conceptions pénétrent en se constituant la 
nt « charpente », soit I's ossature » méme de la « lettre grotesque. » Ses Dek Te Des DoH 

1, 
ts gances, il reste clair et gracieux, que de transformations jusqu’a nos 

wf jours! Dans son interprétation allemande, avec Diirer et son école, 
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92. La letire grotesque West en effet qu’un rajeunissement de la 

lettre historiée des manuscrits carolingiens, fondue dans le moule de 

la majuscule gofbique ae 

fleurie. Dans ce cadre £y comence fe grant codiciffe 

delibertéillimitée, ottla Gteftamét maiftre frdcoteSitld 
satire, si goiitée alépo- ! 
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oe ae noite ebeounen 92.415, Caractere de texte du Grand Testament de Villon 
; appartienta Pédition de dont ci-contre le titre.
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NH é es 
; iH} . I Denis Meslier, lequel avait ouvert son atelier en 1490; elle fut copiée 
AHH) par Mignart (1495), par Etienne Jehannot, et finit par passer dans 
Hi | | le matériel de Vérard. B Si nous examinons ce titre, nous constatons 
i {| | i que les typographes de ce temps ne soupconnaient pas encore la 
| | | Ni régle d’emploi de la capitale au commencement des phrases aussi 
Vaan) bien qu’aux noms propres. Mais cette liberté, qui répondait parfois 

Hi | | au manque de lettre, s’'accordait également avec les nécessités de la 
|| i i Justification. Cet archaisme caractérise toute la production du xv 

HH | ! siecle. Car la justification parait avoir été longtemps un probléme 

Ht ! | 

Wl! 
PAY | 7 | | 

HH oa 
Whe ; HH aUtLer Atte 
Hit : ¢ 

| 
ea 

| i| } | | a 

| | i 
Vn Hay F f 
i th Cranflate Fe latin ey francois 
| | | 93. ces tITRES DE vERARD. — 1500. Spécimen des titres dessinés par Antoine Vérard. 

{| Wat b Le grand libraire du XV° siécle, qui passe pour avoir inventé 1'c initiale grotesque» 
hi a Z, (quoique comme charpente et décor les artistes carolingiens nous en aient laissé de parfaits 

S| modéles), avait I'habitude de dessiner le texte des titres de ses ouvrages. Nous en montrons 
| i ! | ici un échantillon trés suggestif de remarques intéressantes. sof Teh WH NH WP 

VAN | | 
| | | \ pour les ateliers mal pourvus d’ « espaces » de forces différentes ef 

| i) i désireux néanmoins d’espacer uniformément les mots. On trouve 
at encore en 1706, chez Domenico Lovisa, 4 Venise, dans un imprimé 

WT II aux lignes trés étroites et par suite difficiles a justifier convenable- | 

| } ment, des au, des e> et des nw & longue queue horizontale, afin de 
dl i) combler le blanc restant en bout de ligne aprés espacement régulier; 

i] | | | et & Rome, en 1778 (Specimen historium typographicac... du P. Laire.) 

WH 93. Onacru pouvoir attribuer au libraire Antoine Vérard Vinven- 

i . tion des /eHres grotesques, dont il fit un si grand usage dans ses éditions. 
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Sans contester son initiative, nous yenons de montrer d’une fagon 

suffisamment claire 4 quelles sources il lui avait éte loisible de puiser 

son inspiration; car cet artiste avait la passion de dessiner lui-méme 

le libellé de ses titres, qu’il faisait ensuite graver sur bois. C’est un 

spécimen de ces compositions, le titre du Psauhier Notre-Dame selon 

saint Jéréme, que nous reproduisons ici. En plus des observations 

. efi > w =} 

Pei SS AL ay 

CAN ome Ness  ~yldbdy 
FOWINAT Hes | Neg 
te OM EN fpo¥s EES 5 

" ae (I IK org 

CIs SSN Jose JAW aol SW ae TOY OLE PS Te 
ON SI? 7 

Gd vfum celeberrime ecclefie Eborscenfis 
optumiscaractertous cecéter Jnipretuni cuca peruigth mariniag lucubzas 

tlonemendis @pluribus emendatum Suupnbus eerpentis See ga 
chet mercatons ltbzaru bene merurmusza precatam ecclefiam commozantis, 

1 Anno didcamoferto (upza nullefnauin et qungeredimul. Dee devo quan, 

it Fowanicompletum ate perfecum. 

: 94. winitiace GRroTESQUE DANS LE TITRE ANGLAIS. — Titre du Missale ad usum celeberrime 

> ecclesie Eboracensis (York). (Coll. Bernard Quaritch.) 

7 Db La lettre « grotesque » était si intégralement unie & l'art typographique du temps, qu’en 

A Y, Angleterre on n’hésitait pas 4 l'introduire méme dans la composition d'un titre d’ouvrage 

ve liturgique, oi: du reste elle a fort grand air. ef Teh Tes Tek Tes Tek Tes Tee 

i 
t que V’on y peut faire sur la forme, les liaisons et le style des lettres, 

Se on devra retenir Pornement bout de ligne pour son dessin caractéris- 

rf; tique et pour la prédilection que semble lui youer Vérard, qui le répéte 

) dans presque tous ses titres dcrifs. Ce motif — comme nous aurons 

Poccasion de le montrer — servira de theme au maitre Grasset pour 

nr Vornementation de la plaquette d’appréciations sur son caractere 

8 typographique, et il en tirera les plus riches effets. @ a
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| Se ee 
i i) 94. Quelle belle occasion encore d’apprécier la caractéristique 

i | i de production des milieux! Voici une composition exécutée a aide 

Wil | ABCDEF HHI BSCDEFHSRIRCM BOP 

HN KLMNOPARKS DARSTEUYMEBL 

Hi TCUDXYS abcdefgbhifklmnopar 

Hin abcdecfghijkfemnop Sw eee 
WAY | qretuvyys 1234567890 ‘ 

| wrfitfemoi€ ee. 
ii weve ABCUOECHORIEDA 

Hy | 12934567890 MORQRS CURA 

Win (a) © | 

I | | QS. tyexs GotHiques FRANCAIS. — Fin du xv" siécle. Lettres de forme, de somme et tourneure. 

Ht | Dy Il est assez curieux de retrouver encore de nos jours en fonderie des alphabets identiques 

| \} | Y, 4 ceux des éditions de Vérard et de Vostre. seg sof Def Te Te WH WH 

A 
il WM d’éléments de méme nature que ceux employés pour les titres frangais, 

| i] ; et cependant la note qui s’en dégage est toute différente. L’interpré- 

Naa tation de ’'M, par exemple, et le couronnement de V/ du mot Missale, 

My HN) sont des trouvailles d’esprit absolument anglais. AQGRaAaRaaa 

Wh WW) Rot £25 8b 3b. on | 
WA 

Wah, ae 
Hi aabcodefgbhijkimnopaqr2fstuvery: 

Will kbrofippitg  sbbericr 
a . Sa alee 

a | SA FIPUP HM Addp pHqdy Patines 
| | eegtiige .: 9/780) @ 

| | | | 96. types cotniques FRANCAIS. — 1493. Caractéres de l’atelier de Mittellius. (A. Claudin.) 

| Nh i Dp De méme que nous avons noté une ressemblance entre le type de Pigouchet et Ia « lettre 
Wa A, de forme » de la série précédente (95a), nous pouvons rapprocher cet alphabet de notre 

i | Hi type ede somme » (95). e& Tek Deke sek Tekh Tek Tel Dek Te Tes TS NP 

WA wil 
ma) 

| | 
1 

| i a 
Wa a,
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La succession de trois forces de corps dans l’énonciation du texte se 

pratique la comme en France, cara ce moment c’est Vunique formule; 

cette disposition se perpétuera jusqu’a l'avenement du romain, avec 

lequel s’inaugurera la justification 4 axe central. @ 

c e 

Stultifera Manis. 
MD, ne a f IN ‘O) ae 

Rie Ge WY. OI 8S iy 

i <oll Wie Dl WD Sher | -AGNIDARA Kea 
see & nae, a 

Se OO 2) iif MI ee ENN eI Ke 
, = Ug AN it Br aa 

ZA y 
a OY 

ee. = om . Cc ° ord 

| Marragonice piectionis nung 
fatis landata Nauis: per Sebaftianfi Brant: vernaculo vals 
garics fermone & rhychmo p ciictoge mortalium fatuitatis 
femitas effugere cupietiti direétione! fpeculo /cOmodog & 
falute : prog inertis ignaugg ftulticig ppetuainfamia/ exes 
cratione/& confutatione /nup fabricata: Atciampridem 
per lacobum Locher/cognométo Philomufum:Sugad iin 

' latina traduda eloquia : & per Sebaftiani Brant; denue 
fedulog reuifa:feelici exorditur principio. 

1497- 

Nihil fine caufa. 
Lorde Olpe 

97. sree AVEC VIGNETTE s¥MBOLIQUE. — 1497. Titre de la Nef des Fous, de Sébastien Brandt, 

imprimée a Bale par Bergman de Olpe. 

; p Enfin, le titre, poursuivant sa marche ascensionnelle, gravit un nouvel échelon avec 

; Y, Vajouté d'une vignette symbolique. 128 Tek Te DU Tes Deke Deke De De
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) Seen EE 
} 

} 95-96. Ilest rare de trouver de nos jours, en fonderie, des types 
} purs de cette période de la typographie gothique; car dans leur évo- 

| lution naturelle a travers les transformations périodiques et nationales, 
1 tous ont subi plus ou moins une altération de leurs traits d’origine. 
a C’est donc une bonne fortune que de pouvoir montrer des polices | 
AW dune reconstitution fidéle, poussant le scrupule de V’exactitude jus- | 

) qu’a Vobservation de la légére pente imprimée, par la main du copiste, { 
HA au type original des /eHres de forme. Wi A ces alphabets de /eltres de : 
Hi forme, de somme et lourneures, nous joignons également, d’aprés Clau- 

| | din, la reproduction du caractére de Mittellius, de 1493, qui montre 

} | une certaine ressemblance avec V’alphabet mobile actuel de lettres de * 

| | somme, fig. 959. AAASRRREHRRARRAARaaagggags | 

| | | 97. Partout le titre marchait rapidement vers sa constitution 
] logique. Aprés avoir été déroutés un instant par Pusage des carac- ' 

/ i téres métalliques, les xylographes reprirent courage et se prépa- 
| rérent 4 jouer leur réle dans Villustration du Livre. Mais, comme 

ti | toujours, la jalousie se mit de la partie; de suite ils songérent 4 se 
} réserver le monopole de leurs bois taillés, et l'on vit a ce sujet, en 

| | | 1470, les formschneiders V’ Augsbourg se réunir en corps pour interdire 4 
Hi a des éditeurs de mettre des figures dans leurs volumes. Fatalement 

| | tout s’arrangea, et cela n’empécha pas Koburger, 4 Nuremberg, de i 
| a réaliser son ceuvre et de susciter les talents de Michel Wolgemuth et 

| | de Diirer, si bien qu’a la fin du xv’ siécle, suivant expression d’Hentri 4 
| i Bouchot, « le livre n’était plus qu’un prétexte 4 gravures ». Il Nous 

) | laissons intentionnellement de cété tout ce qui a trait 4 la gravure { 
I i | et 4 illustration proprement dite, comme n’étant pas ici de notre ; 

YN domaine. Nous ne les effleurons que juste dans la mesure oii elles ; 
li i cétoient le mobile typographique, ot elles se mélent a lui. L’intro- ‘ 

| duction de bois gravés symboliques, concourant par leur synthétisation i 
, | du sujet @ faire parler le titre, marque une étape décisive dans la 

| | précision des formules, ainsi qu’un acheminement vers la coupe défi- i 
ii . nitive. GAG ATAGAGRAGARAGAARAGageegeaega 

Wh | a 
} 1} 98. En effet, concurremment avec la marque de l’imprimeur, le 

i | portrait de Vauteur s’introduit dans le titre du livre; cela 4 Vexemple j 

| i de ce qui s’était déja pratiqué dans le manuscrit. Mais, si le tracé au | 

\} | 
7 
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MH ' 

Sa)! ai



| L'EVVRE FRANCAISE DE L'EPOQUE GOTHIQUE 143 
| a ee 

Epiftolas OVI DIT necnon SABINI vetufta 

Poet Refpofionesad Epiftolas Quidiivnacum 

DIRIS in Ibihoc emendatiffimo libro habes le 
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98. sree avec porTRAIT D’AUTEUR. — 1499. Spécimen de I’atelier de Le Noir. (4. Claudin.) 

; pb ce le i Vimprimeur avait — mettre sa « marque »; le sujet de Tou- 

cep lagi ph png py yal ern 
¥ lecteur », que l’ouvrage est imprimé en caractéres typographiques de métal. <8 S28 s<8>
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pinceau ou au calame assurait jusqu’a un certain point Vauthenticité 
de traits du personnage spécialement peint ou dessiné, le bois gravé 
ne laissait pas pareille sécurité, et il arriva fréquemment que — par 

} | économie ou pour toute autre cause — le méme bois servit a orner 
} les wuvres d’auteurs différents, n’ayant entre eux aucune ressem- 
a blance physique. I) En France, et jusque vers le milieu du xvr’ siécle, 
} Vauteur est généralement représenté écrivant. Le titre des Epitres \ 

| d’Ovide, imprimé par Le Noir en 1499, que nous empruntons a l’His- 
| loire de I'Imprimerie en France, de Claudin, représente le poete dictant 

ses vers a deux secrétaires. Il contient un curieux avis ay lecteur ainsi 
| concu : « Ces feuilles de papier, imprimées avec un airain mulhple, { 

] | contiennent les vers dorés du poéte Ovide ». A nen pas douter, I « ai- 
| : rain » est mis la pour multitude de « lettres de métal », c’est-a-dire avec 
J des caractéres typographiques. Les temps changent! On se glorifie / 

1 a maintenant de ce qu’on dissimulait nagueére. I Cette édition des Epitres 
i | d’Ovide comporte deux wils de romain qu’on retrouve presque aussitét | 

| dans Endide de Pierre Levet, établie pour Jean Petit; puis chez Michel 

] Toulouse, Vimprimeur de la rue des Amandiers. C’est une occasion 

WA pour nous de noter la transformation qui s’opérait alors en France, et | 

| | i} a Paris tout particuligrement, par la diffusion de Imprimerie : la mul- 

/ | i| tiplication du nombre des ateliers, partant leurindustrialisation. 1 Du 

i| | fait que nous venons de signaler, que conclure? dit avec a-propos 

| ay A. Claudin, « sinon que Le Noir faisait imprimer par Pierre Levet 

li} « ses livres latins quand il ne pouvait le faire luicméme! Quant 4 
I « Videntité des caractéres que V’on trouve dans certaines impressions 

| « de Levet et de Le Noir, elle peut s’expliquer par le fait qui y avait 
| | { « déja a Paris et a Lyon des fondeurs de | 

il Hi) | « leHres d'imprimerie qui vendaient a lun D A Yorigine de la formation du 
i « ef a autre des fontes de carackres, ou a : jieaaee eit oe 

(i ii : ae a as Whee ee u rae : a tion es pe acon Comme pi ce 

)) \ } « fermine. » Le trafic des bois st eves domaine les formules se trouvent forcé- 
i i} | et des lettres historiées se faisaitaussi ment limitées, aprés le « sommaire » et | 

| | sur une trés grande échelle entre les I'e axe central» on devait essayer du 

| deux grands centres typographiques «groupe appuyé triangulaire», ainsi que 
| Hi francais. Aussi Voit-on les ateliers pa- U8 Y fumes amené nous-méme, en 
S| risiens, au cours des trente derniéres seemless ] H be? Hoe : pes», cela de par la loi du perpétuel re- 
| années du xv° siecle, atteindre le commencement. sg sea Tes Tek 

ie 

| | i] 
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| oO - 

. \ chiffre de 61, qui donne a Paris la suprématie sur tous les autres | 

| 4 pays ow la typographie s’était jusqu’alors répandue. ll Les tables de 4 : 
™. Proctor (Index to earley 

¢ ¢ ; printed books)accusentpour | 

| | uli Eilacct Prerfii Sati VAllemagne et VItalie les 

| ra diligetiffime recognite: et fi chiffres suivants : 

i | deliffime coimpreffa . Qnarum ALLEMAGNE ’ 

Wil Dac fit AC feenflana grgumets Severe 
] | Augsbourg...... 23 
| | 5 N DEER inca 9 

| proludendo docet Satyram fe ferbae pole Cale ig uae 

| Scriptorem in prima Satyra reprabendit inept a ves MOT ea 

|  - ' ALE ais ie Sa eos) 1 

| | | Votanepbanda autdi: facrapotificumas Secunda ae e 

i Un Tema ignanosnotat inflatofay potentes. Rome sheen. agauees 

I | | Carpitur in Quarta rex eg reprabenfor ineptuy. TAT co ees pane 

1} Bene Open iaaentae iat, pee . 
| | Mn Sextahareditaxat nimium cmulantem, Nicences.:0 1,08, 8 a2 : 

| | Bolopne..ici.0-. ASG 

| pec spoars ee oe PAYS-BAS 

i Hep IEMIT? AROIN panel a uw 
| | PAGAN ION CD Se Tere eae cL 

| | } B ee ° ESPAGNE...... 10 
| i i Soe ANGLETERRE. 10 
| \| eS eae Ns : 
1 Ie INO Ee 4 

} | by S 2 ON }} Db Avec la recherche de disposi- | 

ij || i Ee Ee AY EBS HS ed J, tions, marche de pair celle de | 

| il Vez A Wie SSK création de types de caractéres. Le f 

\ ale Woe ys centre vénitien est 8 ce moment le 4 

i | i > f XO) Lia AI A foyer producteur par excellence. 7 

) ! SIG IEA ni 2 Aussi y a-t-il lieu de supposer que 

l i ede PRES x oO les fontes de cette page, a 

| | Ans Ay UO tées a celles des ouvrages de Giunto, | 

| | | & Bases © fn deVenise, paraissant 4 la méme date, { 

) | p2OENIS : = se trouvaient dans le bagage des j [ 

i Rete a Le Rouge au retour de leur initia 

| 100; cieanc de Gullume Le Rouges tyes, on & art de Imprimerie dan I 
| (Con, He, Monceaus) ville des Alde, eg 7B seb 1] 

i | 
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A cette statistique, relevée par A. Claudin, nous ne résistons pas 
au désir de joindre en son entier la conclusion qu’il en tire 
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101. sree ve cHaritre prvisionnaire. — 1502. Page du Publit eae Maronis Geor, 

; imprimé 4 Strasbourg par Sébastien Brandt. (Coll. Bernard Quaritch.) 
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" Dp Non seulement le frontispice, mais les titres intérieurs du livre recoivent des adaptations 
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| ee eee 

\ et qui vient si pleinement corroborer nos déductions personnelles. 
} « Cette activité de la presse parisienne, dit-il, qui est le véritable | 
| « critérium du mouvement intellectuel de la France a l’aube de la . 

« Renaissance, n’a été dépassée que par une seule ville, par Venise, 

H} |) « la reine de l’Adriatique, qui avait fait du livre imprimé un article | 

} « de commerce et d’exportation que ses Vaisseaux portaient partout 
! « en Europe et jusqu’en Orient. Les produits des presses vénitiennes | 

: « ont ainsi pénétré dans les pays les plus éloignés. La cité des Doges 

« était alors une véritable école typographique ouverte a tous, ott Pon 

| « Yenait s’initier aux secrets de l'art de Gutenberg. Celui qui avait 
; « donné Vimpulsion était un Frangais, Nicolas Jenson, de Somme- _ 

« Yoire, en Champagne, ancien graveur de la Monnaie de Tours, que ' 

Ki « la tradition représente comme ayant été l’éléve de Gutenberg. » 

ANT | W Thierry Martens d’Anvers, les Le Rouge et Jean Du Pré, de Paris, 
avaient fait, nous le rappelons ici, leur apprentissage 4 Venise et en 

| i avaient ramené d’habiles ouvriers. I Pour en revenir a lactivité de 

/ Hi Vimprimerie parisienne 4 la fin du xv° siécle, Antoine Vérard, avec 

son incessante production de livres de toutes catégories, fut pour 

iH} | | beaucoup dans cette multiplication des ateliers, qu’il approvisionnait 

i de travail. Les Morand (1492), les Lambert (1493), les Etienne 

a Jehannot (1495), les Le Dru, le Petit Laurens, Denidel (1495), qui 

i | s’associa Nicole de la Barre et Robert de Gourmont, Thielman Kerver 

| (1497), de Coblentz, qui s’adjoignit ses compatriotes Jean-Philippe 

ya et Georges Wolff, et fit souche d’imprimeur a Paris, quand Jehannot, 

| | un angevin, en sa qualité de maitre és arts, assimilé aux ecclésias- 

Hat tiques, était resté célibataire et avait repassé son matériel a Le Dru; 

a, toute cette phalange était presque alimentée par Antoine Vérard, sans 

yn compter encore les grands noms que nous avons cités. Plusieurs, 

a | observe Claudin, comme Etienne Jehannot et Le Dru, « auraient 

| / « méme été tenus pour ainsi dire en charte privée pendant quelques 

| | « années par NVérard, avant quwil ne | 

i} ii « les autorise a signer les livres qu’ils D Le décor des livres d'Heures, s'il ne | 

ya « imprimaient pour lui ». A d’autres, A, change pas encore sa formule, ap- 
| par exemple a V'atelier de Gillet Cou- Porte ee 3 
| | teau etJean Menard (1492), il confiait cee que la vignette typographique, 

| ! le soin de terminer des impressions ay XIX* siécle, exploitera de merveil- 

\i} } commencées par Pierre Le Rouge. leuse facon. § Sof Teg Te TP 
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Bourges, éditées par Denis Meslier, a Paris. (Coll. de M. l’abbé Gounelle.) | 

| | 
| 
|



| 
tienes ’ 

i) a 
i | i 

i ey l F 2 fre snpritnees @ 

poms CGT ta OS ere mur 

|) ritere $1 te BrajreiureDe 

i pct tran Ot, ae 
| anand eee pcp | 

a | afenfeigue de Ca fleur de lps dozen larue fainct Jack 
H | | ques presides Maturing » 

WN | | Ay (toa par. tog 37 | 
| | cs z 

} | | = ry, WA - 

i NY AVA, br 
Ml ENE Se Ae 
i Se aS | 

Nn) | Su ee ae 
\ 

H C um puil ; W p ! 
|| , 3 
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| | ; \ Dans les multiples adaptations du style gothique, une technique raisonnée se révéle 
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| | ee ee 

} j duire les scenes lugubres. Voici le texte d’un rarissime album, dont 
| chaque planche, chaque page par conséquent, est accompagnée de 

| HH} légendes rimées qui en completent le sens. Il fut imprimé 4 Troyes, 
aM, | vers 1496, par Nicolas Le Rouge. Ml Le titre répond bien a Vidée 

| inspiratrice de louvrage ; Vinitiale du début, les quatre lignes de 
i grosse gothique noire et forte et la planche qui en occupe la partie 

} | inférieure préparent le lecteur a la legon contenue dans les pages qui 
| | suivent. Au point de vue technique, on remarquera la hardiesse de 

| | : ses intitulés de chapitres alignés sur la gauche comme apres la hampe 
} | dun drapeau. AARAAATAARRAAATAATAAgagga 

Wi | ae | 
| i 100. Le type gothique, battu en bréche en Italie par les créations 1 

an | des Jenson et des Alde (1470-1501) dont nous parlons plus loin, 
| . Voyait grossir le nombre de ses assaillants et sur le theme du romain 

; | | | et de Vitalique nouvellement nés s’ébauchaient de curieuses Variantes. 

| | A ce point de vue il est intéressant de signaler le type semi-italique 
yA | a capitales absolument droites, qui fut employé de 1508 a 1512 par | 

NA | Guillaume Le Rouge pour une série d’ouvrages édités par Denis Roce, 

yy généralement des classiques latins. Ces caractéres, gravés sur trois 
te)! corps, seraient (selon M. H. Monceaux, Les Le Rouge de Chablis, t. Il, 

H} | | | p- 175) une imitation de ceux des Giunti de Nenise, de la méme épo- 

| que. I] Les capitales onciales du gros wil présentent une particularité 
| remarquable : leur fonte a plein corps, c’est-a-dire sans alignement 

| | | avec le bas de casse. C’est la un premier principe de la lettre de deux | 
| points dont nous signalerons le réle 4 son heure. | 

| | | 101. La Typographie progresse a vue d’weil dans tous les milieux. | 
| | | La variété des caractéres, leur échelle de corps, permettent d’aborder | 

| des travaux d’exécution impossible au début de l’Imprimerie. Dans 
| i cette note, on peut apprécier la page si intéressante du livre second | 

| | ! du Publii Virgilij Maronis Geor, Vune imprimerie strasbourgeoise de | 

|} | 1502. Cest ’amorce de notes et de commentaires sur deux colonnes, 
| avec habillage central du texte principal, fermé en pied par des addi- 

a] | tions en hache, ayant en téte titre courant et folio en chiffres romains. \ 
{| | | | Cette formule de disposition, tres en usage dans les manuscrits, 

| } réclamait en typographie un matériel perfectionné, et l’exemple pro- 4 I 
) } duit ici prouve l’état d’avancement de la technique dans le milieu i 
a || 

if 
Wi) | 
0M | 
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| aa Ss .—_—wmnowo>o ; 

l} | précisément témoin des premiers essais de Gutenberg et ott Jean | 
} ! Mentelin — doté par ’empereur Frédéric IV d’armoiries qui res- 
I térent celles des imprimeurs, et qualifié faussement par la suite de | 
Hi | premier inventeur de l’Imprimerie — en avait commencé Vexploitation 

Hy Ih en 1468. Cette édition de Virgile marque Vintroduction du romain en | 

Hh Alsace, ott jusqu’a ce moment seule la gothique avait été utilisée. | 

i) 102. La typographie des livres d’Heures s’adaptait peu & peu 
| Pornementation d’époque, que la Renaissance italienne commengait 

i | a influencer. A ce point de vue, notre page des Heures de Bourges 

| | constitue un document fort curieux; on y découvre par exemple Pune 

| des sources oii puisérent largement. les vignettistes du xx siecle. 

| 7 : : ; 
|) 103. En dehors des livres d’Heures, la production frangaise du 

ti i | Livre devenait importante; le matériel s’enrichissait et la concurrence | 

/ | des ateliers poussait constamment au progrés de la technique. Nous 

i | ; trouvons réunis dans ce titre des Fantasies de mere Sole, de Pierre 

1 | Gringoire, tous les éléments d’une complete mise au point du titre 

} | gothique frangais : forme générale rectangulaire donnée par le paquet j 

Hh de texte de téte et la pleine ligne de pied, de force de corps youlue | 

| pour un effet de consolidation de la base; vignette symbolique tres | 

/ H} | caractérisée; originalité obtenue par la disposition du texte de téte, 

| duquel se détache tres heureusement le groupe des deux lignes vedet- 

| | tes flanquées d’une initiale grotesque dépassant dans la marge et 

| s rompant ainsi la monotonie de la surface trop rigidement rectangu- 

| laire. II n’est pas jusqu’a Vintentionnel prolongement de V'appendice 
Hy) du g du Cum privillegio regis, qui ne concoure & répandre dans cette 

| | page — cependant composée d’éléments compacts et lourds — le 

| . cachet caractéristique d’une élégance trés frangaise. 

"} | | 104. Meéme lorsque 106. ve uivrr en sutsse. — 1516. Titre, dans un cadre 

| } || : les. dimensions dil “bois d’Holbein, d’une édition d’Erasme. 7 

Wl | dillustration du frontis~- } Les cadres d’Holbein sont & la mode. L'école de | 
' | i pice restreignent la place D Bale en a le monopole et les « formschneiders» ont 
| | atecte la techie diuni si: fort & faire pour suffire a ce besoin d’ornementation 

| i Bs sur lequel on fait fond — suivant l'aveu d’Erasme lui- 

| i) | | gne rubrique un peu fort se — méme — pour bien disposer le lecteur. L’art de la pré- 
1M | charge de vedelter suffi- sentation des textes n'est donc pas nouveau. Teo Se 

| | 
|) 
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Hy | Pe ce Ce Reh et ee eee 
il 

HI | ERASMVS RO 
| | TERODAMVS GVILIELMO NESE- 
| no Naftadienfifuo. S. D. 
/ 

SIVE TV iftuc iudicio facis optime Nefene,fiue tu 

| dio quodam amoris erga me tui,certe de Copia cémen 
|| | tariolos,ante hac 2u wévv teacufove, Erafmo comendas, 

| dum illos ficlaudibus uehis, fic edifcis, fic tuis pralegis 

1a ut magis iam cui fint ufucapione,quam mei qui genuer 

NA | rim.Eos igitur ita ut uolebas,recognoui interna 

Nn | uigandum,ne uel hoctemporis. mihi pror- 

vn fus periret a {tudijs. Tuz partes erunt 

Wi] curare,ut Frobenianis formulis may 
Ht) infeulis qaam emendatifli- 
WH Ih me fimul & nitidiffime 
iH | rurfus exeant in : 

| publici,quo | 

STH] | hacfa 
aM | |i néplaceant,fieru | 
Va) ditione parum cOmen ' 

a danturlegtori. Beneuale | 
i | | | chariffime 

|| Nefene, 

VN | Antuerpiz, Nonis Septemb. Anno a . 
aa | Chriftonato M. D. XVI. 
i Des.Erafmus 
| | | 107. 5 iver en suisse. — 1516. Lettre placée au verso du titre de la figure précédente. 

! | | 

my 
| / | | |
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| OO“ st 

} samment la ligne principale; et quand le libellé de la ligne de pied | 

est court, des vigne/fes Viennent remplir la justification en y jetant ! 

leur note gracieuse et en atténuant la sévérité d’aspect que présente 

Vensemble de la composition. a | 

| : | 
é®DES:ERASMVS | 

ROTERODAMVS IOANNI COLETO. } 
s . | 

Decano fandti Pauli apud Lon- 

dinum. Sti De 

reas . ca i i} 
Pekar) ON POSSVM cquidemné uchemen ¥ : | 

h Wears 2 | 
rt Re eh AN ter laudare Colete,fingularé iftam,ue- ' 

NY A. OG réqy Chriftianam animi tui pietatem, | 
PA SE qui conatis tos omneis, omnia unite 

Rika co. Sete | 
im yal ftudia femper huc deftinaris, nd ut tu- 
net G4] is priuatim cOmodis confuleres, fed uti 

patriz, ciuibusdg tuis quam plurimda prodeffes. Nea HIN 
minus admiror tudicium,qui duas pracipue res delege i 
108. ve urer EN sursse. — 1516. Titre de la dédicace d’Erasme, faisant suite } 

aux deux figures précédentes. } 

by Par sa disposition originale, le style de sa lettrine, ce titre de depart complete l'apercu | 

Y, de la technique du livre en Suisse au début du XVI" si¢cle. Teg seg Tek Tes Tes | 

105. Son heureux mariage avec V’illustration en taille d’épargne, | | 

qui domine maintenant dans le Livre, fait du romain le caractére I 

d’édition qui s’impose méme en Allemagne, ot la batarde gothique | i} 
nationale est im- 

I) Nous avons 1a un magistral exemple de l'une des deux grandes puissante a con- | 
Y, formules décoratives des premiers typographes; le « cul-de- tpecarter son sue: We |) 

lampe », faisant suite au « sommaire ». Ce cul-de-lampe se complete 5 i 

; ici d'une terminaison en forme de verre conique a pied, schema C°S- Du teste, le | | 
du futur titre classique. Sef Tem Teh Teh eb Teh ve — romain triomphe | | 

ese i 

| 
] 

. ia 
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i hhc 
I par son mérite seul, par sa clarté de lecture, par la noblesse de sa ft 

{ i forme, et cela sans le secours d’aucun artifice. Un texte de ses capi- I 

| | tales s’entasse, on en remplitla surface entiére d’un passe-partout, et ce | 

|| paquet de lettres prend un air de grandeur incomparable; il s’impose , 

} 1 par le seul charme que dégage chacune des unités de son ensemble. | 

} 
| 106. Bale, nous l’avons vu, est devenu un centre de production 

| trés important de gravure en taille d’épargne. Les livres ornés a Vaide 

i} de cet élément s’y multiplient, et pour qui désire fixer Pétat de la 

| Typographie dans le rayon allemand a Vaurore de la Renaissance, c’est 

| la source oii l'on peut puiser abondamment. WH Voici les Deux Com- 

HM mentaires de la double richesse des mots ef des choses, de Didier Erasme, 

Hi édition ornée du joyau a la mode : un cadre d’Holbein! Dans ce cadre, 

a filets fermés, la place du texte est limitée au passe-parfout central, z 

i procédé batard, trés inférieur au compartiment gothique et qui s’usera | 

| | a Pépreuve. La technique suisse est, au fond, celle que nous avons | 

| Yu pratiquer en France dans les premiers titres gothiques, oi le | 

WY | matériel mobile, tres limité, commande : premiere ligne en corps | 

] vedette, seconde en capitales d’un petit corps, les suivantes en bas de 

| | casse. Cette décroissance sera le moule commun des titres intérieurs. 

| 
Yn | 107. Le verso du frontispice précédent est formé du texte de la 

| lettre d’Erasme & son éditeur, ot il lui déclare s’en remettre @ sa 

| | ii science pour présenter ces études, destinées a la jeunesse, sous une forme fypo- | 

1) | graphique capable d’intéresser méme les plus indifférents. Ce texte, dun 

ii} | romain compact, et disposé de fagon & silhouetter le verre 4 pied, 

it | est surmonté d’une téte de trois lignes en initiales de deux points, 

Hi capitales et bas de casse, c’est-a-dire Vexacte répétition du groupe 

Wi) frontispice. La silhouette conique est ici en heureuse opposition avec j 

a) le groupement rectangulaire qui la précéde. Ill était bien difficile, 

| | on le congoit, de varier les effets uniquement avec du texte sans le 

| i concours d’ornements; aussi le cul-de-lampe peut-il étre considéré, 

Wil dans Vordre décoratif, comme une des meilleures appropriations de 

| la Typographie naissante. @AGGQGTHGaRaaaaaaaaa 
a 
{ 108. La page 3 du volume que nous étudions présente une nou- 

|} velle variante du jeu répété des trois sortes de caractéres qui semblent 
| 

i ) j | 

1 aw 
i 

| 
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| | Mi 
| 
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a STS TS a ii 
f composer tout le matériel typographique balois en romain. L’insuf- ! 

fisance de développement des deux mots de la ligne de téte motive I! 

Vintroduction d’une vignette de remplissage et du point noir triangu- || 

laire déja vu. Ce petit incident de composition nous initie aux ressour- | 

ces dont le typographe dispose déja pour parer aux difficultés suscep- | 

tibles d’entraver la pratique encore élémentaire de son art. Nous le | 

Yoyons également muni de lettrines historiées a la facon d@ Holbein | 

: — si toutefois elles ne sont pas du maitre lui-méme. I La derniére ! 

! remarque que nous proposerons sur cette édition est son foliotage en I 

chiffres romains, placé en téte et en dehors des pages. 1 

‘eels Voici arrivés a la fin de la période gothique. Nous n’en sau- | | 

/ rions mieux tirer les conclusions que ne le fait Henri Bouchot, | 

fixant lui-méme le point ot nous en sommes : « Ainsi Imprimerie | 

« $’était répandue, portant aux diverses contrées out elle s’établissait 

; « les régles d’un principe immuable. Mais, suivant le milieu ot elle ] 

« se trouvait, elle se transformait en peu d’années au point de ne | 

« plus reconnaitre trés bien ses origines. Elle était devenue légére en 

« Italie, lourde en Allemagne, gaie en France. La peinture, dont elle 

« était accidentellement issue, lui revenait sous forme d’illustrations | 

« peu de temps aprés ses premiers et fructueux essais. Le caractére | 

; « gothique, demeuré généralement en Allemagne, persiste chez nous HAW 

« avec les Vostre, les Vérard et autres, jusqu’au milieu du xv’ siécle, | 

« bien que les premiers artisans de notre pays se fussent auparavant Hi 

« servi des lettres italiennes. En Italie, c’est Jenson, un Frangais, qui ] 

« donne la matrice de lV’'alphabet conservé depuis, et ce sont les Véni- | 

« tiens et les Florentins qui apprennent avant tous autres Vart judi- | 

« cieux de Vornementation du Livre. Les nétres touchent de bien 

; « prés & la perfection, grace a leurs imprimeurs et a leurs libraires } 

« de la fin du siécle, et les Allemands trouvent des artistes illustres } 

« pour semer leurs compositions dans des ouvrages lourds. » | 

> | | 
64 hi 

i 
ci 

L 
i 
Wi || 

|



! : ! 

i 

l 160 LA LETTRE D'IMPRIMERIE 
i| TTTTTOleRe*OO f 

| Ae ~ , . . 
} EVOLUTION de la Lettre d’Ilmprimerie. 

| 6 
| 5 i B 

. L’GEUVRE FRANCAISE 

| de la Renaissance. 

| 
| 7 A RENAISSANCE. @ Les expéditions en Italie de Louis XII et 

Ta, Le de Francois I", en permettant a Vélite scientifique frangaise, ; 

| qui y séjourna a leur suite, de découvrir les chefs-d’ceuvre de la civi- 

] | lisation antique que le moyen Age avait ignorés, et de s’en imprégner, 

a | eurent pour principal résultat de déterminer spontanément chez nous 

Wa une rénovation 4 laquelle reste attaché le beau nom de Renaissance. Ce 

WM | mouvement entraina une transformation complete, aussi bien dans le 

| domaine des idées que dans les conceptions artistiques. i Le Livre, 

} I | par sa nature méme, bénéficia aussitét de cette métamorphose en se 

Hn dépouillant de tout ce qui le rattachait encore au manuscrit et a ses 

a || formules d’exécution. Il y conquit typographiquement sa personna- 

| | | lité, et le développement merveilleux qu’il prit sous l’égide des rois 

} | | de France lui fit surpasser la production de tous les milieux qui 1 

} jusque-la en détenaient la suprématie. W La flore, Vallégorie, le por- 

| tique pour le frontispice, constituent Vornementation nouvelle et 

| forment un cadre admirablement approprié 4 Ventrée en scene du 

a ||) romain, qui devient le maitre et Valiment principal de la Typographie 

| | | ainsi renouvelée. Puis des initiales, des vignettes habilement intro- | 

| | duites, donnent peu a peu a la page de texte Vaspect gracieux, Vallure | 

(i juvénile convenant a la nature de la réforme dont elle subissait les 

} | | effets, et qui allait mar- { 
Wait) | quer de son empreinte bp Quelle heureuse collaboration! Quelle transformation | 

|| | | unedes plusbelles éclo- As ston de la page imprimée! et que de ea ae j 

| } emer des plus longues couru depuis les « Heures » de Vérard et de Vostre! Enfin, | 

1 | i an ee que de fraicheur, que de jeunesse, justifiant le nom de { 

| i | Pec eS. Oe Bayonne. « Renaissance » seul mot capable de synthétiser cet art, 4 

(i) | ment du génie francais. expression de l'un des plus beaux réveils de l'ame francaise! j 

i | 
1} | q 

i | \ 
iI | | | 

a | 

| | | 
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: 109. La « RENAISSANCE » DANS LE LIVRE FRANCAIS. L’GEUYRE DE GEOFFROY TORY, — 1520. l] i 

! b Pleine page des Heures de la Vierge de Simon de Colines, par Geoffroy Tory. | | 
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AN | 
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i ———————————— 

109. C'est Geoffroy Tory, né a Bourges en 1480, qui prit les 
premiéres initiatives de rénovation du livre frangais. Préparé a ce 
réle par ses Voyages en Italie, il obtint de suite rang parmi les déco- 

i] rateurs et les illustrateurs, et ses productions sont de celles ou le 

Hi souffle d’inspiration et le parfum de terroir accusent le plus leur 
! . origine. Geoffroy Tory, qui avait été correcteur chez Estienne, fut, 

comme nous l’avons vu déja, graveur, dessinateur de lettres et impri- j 
| meur. Son biographe, M. A. Bernard, le qualifie encore de peinire, 

| premier imprimeur royal, réformateur de Porthographe ef de la typographie. 
Ce qui est certain, c’est qu'il contribua a fixer les régles de l’ortho- 

Hi) graphe et de la ponctuation, qui n’existaient qu’a l’état tres imparfait 
Wil dans V’écriture gothique; on lui doit, entre autres, ?emploi de Papos- 

iH] trophe, de la cédille, et la régularité du réle de la virgule. Il fut aussi 
} auteur et se fit éditer avant de s’éditer lui-méme, car il finit par 

| prendre boutique 4 Paris, rue Saint-Jacques, devant PEew de Basle, 
ST | puis sur le Petit-Pont, a Venseigne du Pot cass¢. Sa marque était une 

| croix de Lorraine et sa signature ordinaire la lettre G. Continuateur 
} | de Vérard et de Vostre dans Védition des livres d’Heures, il démontra 

} | | péremptoirement pour le Livre ce que les maitres italiens avaient 
} déja fait pour les édifices religieux : que la reproduction des textes litur- 

yy! | giques pouvait s‘affranchir du cadre gothique. 1 En collaboration avec 
1) Simon de Colines, il publia des Heures de la Vierge, pour lesquelles il 

! dessina une ornementation merveilleuse, d’une facture enti¢rement 
| nouvelle et trés francaise malgré les influences qu’elle révéle. Cest 

Nt | un véritable coup de maitre dans l’évolution soudaine qui s’opére 
ih | sous son impulsion. Pour s’en rendre compte, on n’a qu’a se repor- 

| | ter a quelques années en arriére, aux pages de Vérard et de Vostre, 

Hy) i] par exemple, pleines de visions d’outre-tombe, quand ici Vexubé- | 
} Hy} | rance de la flore et le sourire du romain adolescent semblent chanter 
| | le Resurrexi, BARAAAAAARHVARAAARARaaggagags 

iI i | 0. Il n'est pas douteux que les difficultés typographiques susci- 
| | tées par le cadre a filets fermés des Heures de la Vierge furent pour Tory 

| Wil) ; ee poles "Jy Pour résoudre les difficullés du serrage en forme, 
it | Mie oa ee ene 5 M D Geoffroy Tory n’hésite pas a revenir a la technique de 

Wo sectionnement du décor. Pigouchet en combinant un décor 4 compartiments; mais 
| | | Danscette célébre page —_ quel art il y déploie, quelle maitrise il y apporte!_ + 

| | : 

|| a) | | 

i / ) 
Ja) | 

||} iii ‘I | | |
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du Triomphe de la Mort, ow le grand artiste semble avoir condensé I 
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|G tetecente cen nse Samendo- [9 ve i 

Wiel : X t ) ZA I f ( | 

110. w'ccuvrr pe Georrroy tory. — 1525. Le Triomphe de la Mort, tiré des Heures | 

de Geoffroy Tory. (Coll. Oct. Uzanne.) | } 

| 
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| ea teehee et po ee a | 
I | toutes les ressources de son talent si Varié, nous le Yoyons se soumettre 

} a la rigueur des lois techniques et, quoique dans un moule d’un autre / 

| age, trouver le moyen de faire une ceuvre trés personnelle. I L’appré- 

Wh ciant ici comme Vignettiste, nous devons reconnaitre que ses bois | 

| @encadrement sont réellement marqués d’une élégance toute fran- 

Hh} caise, d’une grande légereté de traits, et que ses allégories, semées 

i | dans une flore et dans une faune dont la stylisation lui est propre, 

| réalisent un décor plein d’intérét. . 

} | VW. Le titre de V Entrée d’Eléonore d’Autriche a Paris éveille quel- | 

Hi) ques remarques de pure technique. D’abord, si on lui compare la ) 

Hh formule du titre gothique, nul changement n’apparait : un sommaire | 

HY) I) | de téte et un sommaire de pied, reliés par la marque de limprimeur, 

I} | et c’est tout; par conséquent, rien que de déja observé. Néanmoins, 

i | il ressort de Pensemble de cette composition une impression de jeu- 

Hy nesse et de nouveauté telle qu’on aimerait a la préciser. Certainement, 

| | une bonne part en revient au gracieux décor de Tory; mais suppose- 

| } t-on que la présence du romain y soit étrangere? A notre avis, ce qui 

a || motive l’étonnement, c’est-a-dire ce qui ressort si heureusement de 

nh) i moyens si simples et surtout si usités, provient autant de la noblesse 

| daspect du nouveau caractére que de son harmonieux mariage avec 

a |) le décor qui Vencadre. Cependant, un détail y rappelle une epoque et 

| | | des praliques que nous croyions disparues : nous voulons parler des ( 

| } abréviations (commademét), ce fléau des manuscrits et des premieres 

| | éditions typographiques, out, 4 part la simulation des habitudes calli- 

| graphiques, il n’eut, comme on le sait, quune raison, celle de faci- 

| i liter parfois la justification des lignes de grosses lettres, mais que les 

| fontes métalliques aux corps variés n’autorisent plus. @ 

Wl | 
) a | 112. Nous avons effleuré a plusieurs reprises et sous divers 
{1} i aspects la personnalité de Geoffroy Tory. Cet artiste du Livre mérite 

| | une attention spéciale par son réle au début de la période Renais- 

\ | way sance, par ses initiatives de tous genres. Ici, moins que partout 

ailleurs, nous ne pouvons ignorer qu’il s’exerga, entre autres, a défi- 

a nir la forme des lettres, suivant en cela les théories connues d’Albert 

] | | | Diirer sur les proportions du corps humain. Résolvant les détails les 

a | plus infimes au moyen de la géométrie, prétendant indiquer la mesure 

Wa | | 

| N 

| ; 

TA | a
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ooo eee 

: yraie des lettres, « le nombre de points et de tours de compas a chas- | 

cune d’elles requis », il appuyait ses théories de dessins au compas et | 

de gravures de démons- 2 i 

trations techniques, y {i ES Q OV ys i 
joignant des lettres em- nh Sis \4 SRS ES i 

blématiques comme vy fe SSCS eS | | 

que nous reproduisons, SY = oo ea | | 

dont les deux branches ) entreedela Royne em f4 ville [Lenj i 

— suivant lui — repré- A) & Citede Paris, Imprimeg, “ 1 

sentent la Vertu et le pct eatae ated Boy AND Hh 

Vice. Acellede la Vertu ( noftre Sire. R\ \ i} 

sont suspendus des pal- LS . - A 4 | 

mes, des couronnes, un a Se Eieas Fs ae | 

sceptre, un livre ;acelle 4 ) AIS i] 4 1 
duVice,desverges,une {ft se PREG Sia i | 

| CREA aD GaN | | 
potence et le feu. lJ De } a Shy (Cy \ H 

tout cela il composa un oe 205) QS J e3 sk ee 

traité qu’il publia en pe- \ ) it Gas Wa; re | } 
| tit in-f° et qu’il appela!: kb ; wa & : Ly | 

Champfleury, auquel est I Tia teas | } 

wa ca ‘art et science dela Ay ey wos Y } 

deue et Yraye proportion 4 f eae | SIS } 

deslettres.. selon le corpse EN 011 ontavenda Pais enta Rue Sain& Tees |5) | } 

visage bumain. Il raconte \) \y ques deuant Lefcu De Bafle,&deuant }*/ 9 ( y } 

quil fut amené a com- [Y2h oe yh = 
mencer ce livre le jour (Ss : { A | ] 

dela fétedesRois 1523, {PRG > GG) OF mS HAR 

| alors qu’aprés un frugal (GERD RS EEE 8 AA 
repas il s’était « ae a Ree ae oN A i } 

« fantasier en son lict KA RES . CREA. AE | | 

« et mouvoir la roue de f | i 
eae M11. v'ccvvre ve Georrroy tory. — 1531. Titre avec | 

“sa memoire, ‘pensant la marque du Pot cassé. (B. B.-A.) 

) Si parfois le caractére d'un frontispice lui permet de transgresser la loi du serrage, il | Hi 

; Y, en résulte, comme dans le cas présent, une floraison nouvelle de son art charmeur. Pour | ] 

' lui, la vie s'infiltre dans le titre ou il semble féter la rentrée du « romain » en l'encadrant d'une 1 | 

5 vegetation printaniére, que reléve a l'occasion la symbolique marque du « Pot cassé », ce pur | 

¢ chef-d’ceuvre de composition emblématique. ¢& Sof Ses Tek Des Te Teh Teh Tek | 

| 
We | 
] 

I | | 
| 
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i | _———— 
| f 

} I | «a mille petites fantasies tant sérieuses que joyeuses, entre lesquelles 4 

Wie i «il se souvint de quelque lettre antique qu’il avoit naguére faicte 

Ma « pour la maison de Monseigneur le trésorier des guerres, maistre 

| | | « Jehan Groslier, conseiller et secrétaire du Roy notre sire, amateur 

l i : «de bonnes lettres et de tous personnages s¢gavants ». I La partie 

WA || la plus amusante de ce traité, ajoute Henri Bouchot, notre guide pré- 

| féré est sGrement la petite préface académique oil, sous une forme a 

Wa |) enjouée, le grand libraire étudie lorthographe de son temps et s’éléve | 

Bi I contre les faiseurs de mots nouveaux, contre les latiniseurs de notre 

| langue, «les escumeurs de latin, plaisanteurs et jargonneurs... lesquels 

) | « ne se moquent seulement de leurs semblables, mais de leur propre 

ie | « personne ». Le passage tout entier fut copié par Rabelais, 4 peu prés 

i} | littéralement, et il indique chez son auteur un bon sens que, mal- 

WW heureusement, tous ses contemporains n’ont pas eu. I Au point . 

HI de Yue de Villustration du Livre, Geoffroy Tory fut un maitre hors 

WY : ligne; ses dessins et ses gravures marchent de pair avec les meilleu- | 

| Hy res inventions d’Holbein, qui ne les ont jamais dépassés. On cite 

Hine comme son chef-d’ceure la planche de « Macault lisant 4 Frangois I* ! 

| 4 sa traduction du Divdore de Sicile », oi, dans des proportions restrein- | 

| tes, tous les personnages ont leur physionomie distincte; c’est une i 

HM des plus belles weuvres de la gravure francaise. (Voir t. IL, La Gravure | 

| | | i | en relief. BAQRAARAAAARARHARAGRggRgageaasa 

|| | : A cours de l’établissement de cet ouvrage, la satisfaction nous | 

NY | fut donnée de pouvoir feuilleter le fameux Champfleury de | 

vi Ha | Geoffroy Tory. Immédiatement nous apparut Vutilité d’en vulgariser | 

| i tout au moins la connaissance des tracés de lettres a/fiques ou romaines, | 

| | | | travail aussi curieux qu’intéressant, qui, avec les données de Diirer a 

HT |) en Allemagne et de Tagliente en Italie, constitue Pune des plus 

HH | | originales manifestations de la fiévre géomdtrale qui animait les cer- 

i | WN Yeaux de V’époque, les incitant a la prétention de tout rendre par le 

iW! | compas. ll En dehors des exagérations dues 4 sa faconde occultiste 

| | a | et symbolique, le volume de Tory, ot brille en premiere ligne le 

! | a | rapport qu’il établit entre la proportion des lettres et celle de la 

|i i figure humaine et qui est — ainsi que le constate Edouard Pelletan 

) — non seulement une idée ingénieuse, mais encore une hypothése 

a scientifique que Charles Blanc a reprise pour son compte en Vappli- 

| | | | 

| | 
| | | 

| 

aa { | . Ni | i 

a! |
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— | 
quant a Varchitecture, le Champffeury, disons-nous, renferme néan- | I] 

moins nombre de choses 4 glaner sur le sujet qui nous occupe. Nous | | 

les reléverons sommairement. i | 

W3. Tout d’abord, le cadre | | 

qui enchasse les deux groupes de ° G7) (VS) | 
| texte compact surmontant la vi- pp ADA S G | | 

gnette du Pot cassé, et formant le Y a ee QS | 
corps dutitre-frontispice du Champ- WA yy Nal 
fleury, est & premitre vue suscep- | VF TG Wg" SY 
tible de dérouter Vobservateur sur SEN. C SU | 

son époque d’exécution. La mai- |¥ “FSP “SR LN i 
greur de la grecque, tout particu- ie HP Be a ll 
ligrement, rappelle instantanément iS moa Ay A at 

des pieces et des emplois identi- KX OI BE xseey i \| 

ques dans le matériel du xix’ siecle ; IN mre: aN 

puis Vangelet blanc, les dauphins NS Ze H|| 

et les niellures des cétés, en noir, WR, => Aa fh" Tt 

tout en rentrant davantage dans le Negi aw I 

décor renaissance, n’en forment ORAS AER 

pas moins un ensemble qui laisse | 

| subsister Vimpression d’un assem- 112. s'ccuver pz cxorrroy tory. — 1529. | | 

blage de pieces dépareillées. Mais, Spitale: emblemete (ee | 

; 4 Pexamen, Vessence de ce décor * Que le maitre francais « fut de son i 

, inspiration italo-grecque se pré- D temps », ce n'est assurément pas nous | 

1 cise et’on reconnait promptement — quile lui reprocherons; mais ce qui aujour- | ay | 

: Vaudace dans le rajeunissement ‘hui peut sembler baroque, confus, ¢tait | | 

: des formes décoratves dont le e-em ant eum Tr i | 
5 nial maitre francais se fit VapGtre — symbolique d’alors, Tory s’y montre savant | 

. et le vulgarisateur. et expert autant et plus que quiconque. \| Hi 
|) 

; ‘sa Aeon d’autre part, les difficultés que Vauteur rencontre 1) 

lt pour écrire et imprimer le francais. Pas d’accents : on imprime | | 

bh inuetee pour inveniée; pas d’apostrophes : on imprime Lart pour Vart; ih 

7 puis c’est le flot des abréviations latines qui s’introduisent dans la | i 

: nouvelle composition des mots frangais : Ires pour /e//res, vre pour 1) 

ie yolre, vo" pour yous, rendant le déchiffrage des textes fort laborieux, | 

My | 
: 8 i | 

| 
| | i 

id HH
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We 
I pour les lecteurs de notre génération tout au moins. ll Tory enregistre 

Ne que Constantin Lascaris, auteur d’une grammaire grecque, déclarait 

le point « signe dune sentence parfaite ». Lui, Tory, en distingue trois ; 

| formes: le point triangulaire ¢, le point crochu et le point carré_a_. 

a Un auteur latin, Aulus Antonius Orobius, en dénombrait onze sortes 

| i différentes: GAAAGAGGAAAAAAGAGRaagaaaaga 
| 

| i | Point de suspension /oususpensif. Periodus ....... ,0u concluant. 

| i Semi punclum ... 2 1/2 point. — Interrogatium ... & interrogant. 

MH Geminum punclum ~ double. Responsivum.... § respondant. 

} | Hypopliroma.... 9 crochu. Admiratium .... % admiratif. ; 

Hy} i) | Gide. ge vincisant: Parenthesis ».... () interposant. 

| | | Colon, + respirant 

aH | 114. A son alphabet de capitales romaines « faites et dessinées 
} fh par nombre et mesure de points, de signes et tours de compas », dont 

HY | la clarté du tracé se passe de tout commentaire, il joint aussi des 
el dessins d’alphabets de /eHres francaises en quatre fagons, qui sont 

| | « Cadeaulx, Forme, Bastarde ou de Somme, Tourneure »; puis un alpha- 

iH | | bet de lettres « impériales ou bullatiques ». Cette documentation d’épo- 

| que nous semble trés précieuse pour la fixation des formes de la Lettre 

Ht) | | dont nous poursuivons l’étude. Laissons toute leur saveur aux expli- 

WW | | cations dont Tory Vaccompagne. AA RAARARARRAAAgaas | 
Wy ti ' 

| | WS. LETTRES CADEAUX. & « Les Lettres Cadeaux sont lettres 
HI | « frangaises qui servent a étre mises au commencement des livres et 

il « des Versets et qui doivent avoir un quart de hauteur en plus de la 

| i | « linéaire qui les suit. IB Vient de guadreaux, quadrer et accorder d'un | 
|| « quart a leur linéaire et kextuaire. Wh Les maitres d’écriture les agencent 1 

| i « et enrichissent de feuillages, de visages, d’viseaux et de mille belles 

Hy « choses. Sigismunde Fante, noble 

} i | « Ferrarien, en son livre intitulé 13. vavore ve cxorrroy tory. — 1529. j 

| | | | | « Thesauro de Scritori, les a fait de iitves dus dee 

WN} « bonne ordonnance, sinon « quilz Db Dans cette ceuvre de transition, le style 

Wl | nt rp meses eames Si ygtamcenemranlenre ae 
| | « les voulez enrichir, faictes ena vostre se fondre: c'est ce qui ressort en toute évi- 

10h ie « bon plaisir. » dence du texte et de son encadrement, se 

. i 

Mill) 
| | 
1 | HY || ‘ 
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FTV D: | 
AVR —) ates ee | eh ces Rees Be a 96 

. | 
Aw F ¥ ’ | | , y 

CHAMP Y 1 
4 : f Wy 

i: PLEV KY ' | 
; ee Auqueleft contenu Lart & Science els 

de ladeue& yraye Proportié des Let : | 
tres Attiques, quo ait autremét Lege ‘ | 
tres Antiques , & vulgairement Let2 | 

Lane tres Romaines proportionnees felon | 
le Corps & Vilage human, P, | | | 

lie toa Ce Lure eft Prnilegie pour Dix Ans > ] 
i Par Le Roynothe Sue .& eft ayenz Ba, Hi 

drea PansfisP eft P oint’a L enfeigne i 
du Por Caffe par Matftre Geatroy Pe | 

n° Tory de Bourges ; Jib.aire, & Auz | 
theurdu dié@ Liure.Et par Giles Gouy q | | 

t mont auffi Libraire demourant en la “fo | | | 

Rue fain laques a Lenfeigne des be iW 
‘Trois Coronnes. y 

oy — et 

: , Pe] | | 
Le Siro ih 

\ 74 Sioa | Ny TA 
UT ee a) i 

any ete ee eae aN i 
sy) ‘A RA Hi 

- lees E73 i 

| PRIVILEGIE POVR DIX ANS. || {| 
Hi | EY === | a y il 

HAN | 
| 
| 

HM |) 

| 
| |
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| SSS 
| | | 

a) |) , “4 mihi Gy |. 
| r KES “CORA 

Mh) WW, UNG Seccmmeret Nae | 
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Hl Reis RA oe 
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M1) WwW Tw. F Penk : 

vl TOT BESTA Hl tip tae | BRUT Hea } | + ‘E77. NO er 
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i 

Fs . aK cree St GeUA FIN | 
WCCO PoceN : wrovotM + ‘ re 
i EEC y iy AAA / | J | 

Try Eat Lb) VeeeerEn 
cc rood cl ROS ialelelay » | 
( ) AY j Nt CN SE | | 

Rae (Eee BNE? 
Pe Ger C) SEP i th TS 

v Sesser le BS CVNSECY 

Re VA] NE AN SEA 
FH EEN CAAA 
Hd ee KY EA Ye 
No Pore A j KCN WAZ 
Kho WY ISSA VEZ | 

ry Woz WA A ry SL Gene a | E APA. 2 

AS SE 7, ptr ‘Caw il 
See YN ; | i 
FSSC N/E ii 

: CAO SH [ X | é y | 
ROTA NG A V, i 

SGN ALIEN LWA | 
CGR HERS a7aN SS IW. HY 

. et 
-—= | 

PVA NI 114. vcuvre ve Georrroy Tory. — 1529. | | 

17 AT EERIA VY Théorie du tracé de la capitale romaine. | | 
; / ee \ Reproduetion demi-grandeur des dessins | 

I nN mémes du maitre. ] 

1\ RADY N i | 

EN NCE Le tS r D Trouvant  l'origine de la Typographic | 

; Bee Ss Ys des principes d'une semblable perfec- 
tion, les graveurs de caractéres eurent la | ! 
possibilite d’asseoir leur technique sur une | | 

B i Z ! base solide, qui explique parfaitement que | \ 

5 “) FPN SH Wi le type initial de la Lettre d'imprimerie put We || 

Mt Per) EM 4 / se maintenir trois si¢cles durant sans rece- 1 
lo eZ voir de changement bien sensible. On doit | 

I a Pt \ ; donc a Geoffroy Tory cette admirable tech- iH 

t | PEE nique géométrique des lettres d’une inimi- i 

: ‘S ‘Seenee N = ae table pureté de forme et d'une elegance qui Hh) | 
1 ne furent jamais dépassées. 2 Sef Tes Na) | 

' Hi 
i 

if ii] 

F 
| | 

| 
Hi 

| 
ij
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ny We yy 

| | | 

Hill i} pe C3 Lec} ~ 
MIT V4 + Gmwt PrN | 
| | 1 Y * 4 Gest) \-eM =) 
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115. Les Lettres cadeaux | {| 
daprés Tory. Hi 

ee YD % , 

A 

+ | || 
| Hi 

y | | 
; |) C'est 'ossature de la capitale gothique utilisée comme «initial » de commencement d’ou- | \ 

; Y, vrage ou de chapitre, et partant susceptible de recevoir l'ornementation la plus fantaisiste. | | 
. | 
; | i] 
: 
| | i |
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| | ), gance a la robustesse, avec spécimen intéressant de liaisons manuscrites. <> se | 
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| | | 

119. Les Lettres bullatiques 1 
d’aprés Tory. | 

D Nous ne partageons pas | i 
Y, completement l'opinion | | 

de Tory sur la lourdeur qu'il We | 

: attribue @ cette forme de | i 

lettre dont les « pleins triangulaires » s’opposent @ une extréme finesse de trait. sed s¢8> | Hi 

| Hi 
| 

Hi) |) 
} HM 

iW 

. 
Hu
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MI} || — 

| ! Ht 

Hi ! 11G. LETTRES DE FORME. @ « La Lettre de Forme veut étre i 

i| | Hi « cing fois aussi haute que large en jambe courte comme I’ et sept a 
| i 4q 4q 8 J Pp a; 

|| « fois aussi haute que large pour les lettres longues 4, d, etc. Chose ; 

WT VK « que le susdit Sigismunde Fante n’a pas assez bien observée, car il ' 

Wy | « les a faites trop longues et meisgres. » a ‘ 

MW : 
MT | W7. LETTRES DE SOMME. % . 
\ | } | NY £388 Ce « La Lettre Bastarde ou de Somme est i 
MU |) hea ae) plus maigre et veut étre faite quasi i 

i | 7 ae ae CNY « comme la lettre courante. Le susdit 

| \ we ) es IN « Sigismunde Fante l’a voulu faire en E 
i | | azal / Py aint « son livre par carrés et par ronds; i 

Mi | '— i os‘ mais il s’y est abusé en la faisant j 

) Hj maBb 4 PSSA PS] « trop maigre et en fendant en deux ; 

WY Sy el « pointes lesummitdes lettres longues i NN f ae, i SB, er) « poin 8 
i i ars iy 2 « ainsi que leurs queues. » ' 

Wf Te ee a ee Saree ea 
| oe BO eg? «118. LET TRES TOURNEV- 

WW py RES. Z « Les LeHres de Torneure, ser- 

MY} Y | « Yaient pour les inscriptions d’Epi- | 

MY |) me Nw YUN « graphes, sur Vitraux et tapisseries. | 

Hii | _ Iw er eT « Elles servent aujourd’hui pour les | 

| | | ARRAY > « commencements des livres et cha- 

i il i bBo oie « pitres en francais imprimés en bas- | 

iW ih | 120. swiormpv react oetaserres.— « tardes. » I Tory dresse la nomen- | 

aM Ct vere te claturerdes sortes de lettres en usage 

i | 1 oieinrancene He ace moment: lettre ronde, bourgevise, ; 
| ite courbure des empattements ,, . 5 ine. oretaue. bébraique, 

Ni | | pb dela gothique au moyen du cercle ge somme, romaine, grecque, hébraique, a. 

oa la rend élégante et distinguée. se aldine ow italique, mise en usage par | 

| | Alde Manuce. « Elle est gracieuse, 

j i « dit-il, parce qu’elle est maigre comme est la lettre grecque courante 

ij ) « etnon majuscule. >» PARRRRRRRAAgagngggaggaga 

ai 
i | 9. LETTRES IMPERIALES OU BULLATIQUES. & « Les 
| i « Lettres Goltes et lourdes, sont appelées par Sigismunde Fante /mp¢- 

\ | / « riales ou Bullatiques, dit-il; mais je les appelle Go/fes et lourdes, pour ce 

1 i « qu’elles demorérenten Réme du temps que les Goths la subvertirent 

NWT | 1) 

| |) 
Ni , 

| | | i | 
| Hy Ty : f 

a | | =
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ere eae ere eae aati aoa pEeEeaanaiamaaeaaeeenanaeeenaaaaeaDeLMRREEENS, 

Se 
| 

« et la mirent en cendres avec toutes bonnes Sciences et Lettres, 

« tellement que ce neussent été les volumes de Digestes toute la langue } 

« latine fust périe et anihilée. Doncques les misérables Romains aprés | 

« leur destruction en despit des susdits Goths, quand ils youlaient 

« dire quelque chose étre lourde, ils Vappelaient go/ « et par succes- MHI 

« sion de temps, en corrompant le hi d f | 

i ] 

i) ] 

121. tuform vv TRACE DE LA LETTRE. — 122. tHéorm vu TRACE DE LA LETTRE. — | {| 

1525. Schéma de construction de la mi- 1525. Alphabet de minuscules gothiques, | 

nuscule gothique, par Albert Diirer. par Albert Diirer. (Paper and Press.) | 1 

D Il n’en est pas de méme de la formule Dp On peut, a l'aide de cette « mise au | | 

4, «au carré », de Diirer, brute et mono- Y, noir », verifier les précédentes obser- 

tone, mais indicatrice de ses « arétes » ca- vations. Cette ossature, peu récréative, pos- ‘| | 

ractéristiques par le débordement a droite sédait au moins le mérite de la clarté, que } ] 

: ou a gauche, en téte et en pied de jam- les éléves directs de Diirer, eux-mémes, | || 

bages, du carré en pointe d’empattement. furent loin de conserver a leur type national. | | i 
i 

. a 
« vocable golte, duquel vocable gotte, pour chose lourde et mal faite, ils | i 

« usent encore aujourd’hui.» Il En art, ce jugement tient toujours; || | 

ce n’est pas la destruction de Reims et de Louvain par les Goths | 

modernes qui relévera cette race abhorée dans Vestime universelle. | | | 
i 

120. Aux alphabets de Geoffroy Tory nous joignons la repro- Me | 

duction d’un monogramme théoriquement construit en 1524, aVenise, | i 

TN i 
WM) 

| | 

| | | 

oa | |



| FT 

| F 
HP Zz 

Wh Pl 180 LA LETTRE D1MPRIMERIE J 
| ! Ol‘ 7 

HI) | a 
Hy) | | 
HT | 

I i] | ) 
i| } | 

MT | | a 
WY | { WW) |) a. 

WY | a | 
Hi} eal 4a 
Hi Hh I HZ» «| | 

WN ‘I 
| | | | ae | 

i} ) i 

NH |) 
NN SK 

Ml | We? N HI | } 

Ml MK : i Hilt CSS 

1M)| | | 
i | | [) TN 

|| WAZ 
| HY VO 

123. tiiorm pu TRACK DE LA LeTTRE. — 1525. Application par Albert Diirer du principe 4 
| } du cercle pour la formation de la capitale romaine. (Paper and Press.) 

hi 
| | Dp La meilleure de ces formules de proportions et de déplacement de graisse ne surpasse . 

| | Y, en rien 1a méthode-type de Tory..... SoG Tes Deg Dek DoH Dek Tes Te TE } 

/ | par le célébre calligraphe G.-A. Tagliente, appliquant au dessin de { 

| la minuscule gothique la formule du carré et du cercle, panacée ‘i 

! | de tous les théoriciens du temps. \ 

il) ] 
ma 
A ) 
i Wi 

| | 
| | | 
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a) 
124. cugorm pv TRACE DE LA LeTTRE. — 1525. Application par Albert Diirer du principe | 

du cercle pour la formation de la capitale romaine. (Paper and Press.) | . | } 

TAH 
D wae qui résume et traduit les plus pures traditions de noblesse dans la forme et de dis- | | i) 

J, tinction dans l’élégance, qualités essentiellement franco-latines. DU Dee Des Des ) | i 

1 
121-122. Nous extrayons ce monogramme d’une revue de Phi- He |) 

ladelphie, le Paper and Press, numéro de novembre 1895, ol! nous i Ii 

trouvons également la trés curieuse théorie d’Albert Diirer sur la | | 

| || 
HM) | 

: | i 

i |
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a" 

WT bo construction dela 
} Ma Lt A D O L E lettre gothique, uni- 
MIT || quement demandée 

HY |) cette fois a la combi- 
Hi} | Cc E N C E naison de rectangles 

Hi s mh etcarrés. Cette figure 
1 } théorique estaccom- 
i Ml 1k MEN pecoe 
1 || | sation en noir pour 

il HY ta les Vérifications d’¢f- 

a } T I N E + fels. L’examen de ces 
Hii exemples permet en- 

| | Autrement , Les Ocaurés de Clement Mart 'te autres détailsins- 
mi de Cahors en Quercy , Valetde Chambre da tructifs d’observerla 

. Roy,compofees en leage de fon Adolefeence. formation naturelle 

1 | Auec la Complain@e fur le Trefpas de fea desarétesd’empatte- | 

HT | Meffire Florimond Robertet.Et plufieursaue ment des jambages } 

tres Ocuures faides parledi& Marot depuis de la minuscule go- WY par 8 | 
| leagede{a di@e Adolefcéce.Letoutreueu/cor thique, dans la par- | 

Ml tige/& mis en bon ordre, tie dépassante du | 
} i | ; : carré présenté en 
| | | N.Beraldus,in Clementis pointe. Ce tracé thé- | 
| I Adolefcentiam, orique a l’avantage : 

| \ * d rd 
| | j Hifunt Clementistuueniles,afpice,Lufus. ee | ce a 

AM | Sed tamen his ipfis eft iuuenile nihil. rection d’attaque et | 
1h i t aaa ie 
| ) | | Onlesyenda Paris, deuant Lefglife Sainéte ‘Uarret du sant | 

NY A Geneuiefue des Ardens, Rue Neufue noftre Par consequent, le | 
a) Dame.A Lenfeigne du Faulcheur, espe 
i Wa | aire obtenu par les , 

| i | Auec Privilege pour Trois Ans. cercles, a la fagon 

i | | t ; du monogramme de 
Hit) | 125. vccuvee ve cxorrroy tory. — 1532. Titre de lAdoles- . ti 
MA) | cence Clementine, imprimé par Geoffroy Tory pour Pierre Tagliente, ne consti- : 

| | } Rosset, dit le Faulcheur. (Coll. J. Le Petit.) tue plus, aux empat- 

i} | pb Liintérét de ce titre réside dans sa disposition rectan- kementy _gothiques, : 

HY Vall Y, gulaire inspirée des inscriptions architecturales, formed =U Une simple orne- ' 
| ! i | laquelle on revient dans 1a pratique actuelle. +2 +28 se mentation. ; 

na | Ny a 
| | 
| |) 

nai | 
| I | | Mit | 

| | | l
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123-124. Par contre, le cercle se fait obligatoire dans le tracé 
de la capitale romaine, 

ainsi que vientle confir- \ y u l § : | 

mer la théorie d’Albert LA S ] 

Diirer. B Jaugeon, au : & 

xm" siécle, cicada de l'adolefcence Clementine, 

ces principes de tracé, dont Je contenu fenfuyt, 
mais, on le Verra, avec | 

des développements 

mathématiques inappli- Tes Elegies de L'autheur | 
: cables. c : 

Les Epiftres differentes 
125. Complétant LesChantz diuers i] 

notre étude sur oeuvre tec . | 

de Geoffroy Tory, voici € ymetiere | 

deux titres assez carac> Etle Menu. (Mi 

téristiques des recher- Ja 
ches de dispositions 
auxquelles se livrérent 
les premiers praticiens Wan 

du Livre. Dans le pré- | 

sent exemple, Tory, de iI 

toute évidence,s’estins- : ) | 

piré des inscriptions la- Hn 

pidaires antiques, sans : | ] 

nul souci de Vespace- | 

ment des mots, pas plus Onles véda Parts en la rue neufue noftre Daz We 
que de la division sylla- me,deuant Lefglife Sainéte Geneuiefue des ne 
baire: la régularité dela Ardens, alenfeigne du Faulcheur. \ 

répartition du texte sur A tuil : EY) 

la surface lui important uec priuilepe pour trois ans» i ii 

seule. Cette formule est 126. vevsre pz cxorrroy tory. — 1533. Titve de La i 

Peter cerVen doltexes «Safest Steen Concent, sons i | 
eo Sed eee D Concurremment & la forme rectangulaire se pratique | | 

er cies 4, la disposition triangulaire ou en drapeau, ainsi que hi 

| croyance a l’innova~ nous I'avons deja montré dans le titre de la « Danse Maca- | iH 
tion! Onne prétend pas _ bre» de Nicolas Le Rouge, fig. 99. se Tek Tek Tek | | 

a 

| 
14. | 
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iW | | a Pignerol en 1479, 4 Milan en 1481; puis en France : Embrun 1489, 4 

I | | Paris avant 1478, Chablis (leur pays natal) dés cette derniére année; , 

HII | enfin a Troyes de 1483 a 1531. B Imprimeurs, calligraphes, minia- 

| \| | turistes, graveurs, ces artisans ne se bornaient pas a reproduire des ‘ 

iH | textes par les nouveaux procédés dus 4 Gutenberg et a ses associés. 

AWM Artistes consciencieux,d’une q 

| | | ig SQ ie . gas rare maitrise, ils furent des 

Bu | | Pete ECR précurseurs dans | ornemen- | 

| } = es) : ta i tation du Livre. I} Si Jacques 

WT A (@ Pcie ey oP ARG ., Le Rouge, a Venise, se borna 

| HY | gS yess e ay a « donner des éditions d’une 

HI | HAN Veycap « correctionadmirable, d’une 

| | OI \( i ~~  « beauté de types incompara- } 

Hy | eee SO aN 57% ) @ «ble», sans presque utiliser 

| i | LA) Y OE EELA SX) iY ) les ressources de la gravure, 

| | Pierre, son frére sans doute 

| | rr ies See 2) SSAA TOY AT ST, et en tout cas son proche pa- 

| i | eZ ANS ee) \% Se rent, eut une Ay aao 
| i | ey kee 9 RNS rante dans illustration typo- J 

A Ai Dy) F Sid comm Ve graphique en France. Comme 
il j Peas Eee dessinateur et graveur, il fut 

NY LA Row oO PPI OD Gro le meilleur collaborateur des 

| | premiers libraires de la capi- 

Wa | fis ay 2, a DY, tale avant de travailler pour 
i PRMD GN (PP Ea ao , Y 

A o. Need ES 7X DLE luieméme et d attacher son 

| MH |) | Ea aye Ps Bee pe ae nom aux productions de son 
AWA, | wy |Oxhe rs RG ies atelier. Guillaume Le Rouge, 

| mi | A) Slice \R (2k Lis son fils, et Nicolas, son ne- 

wn | GSES TA Yeu présumé, perpétuerent 

| H | longtemps les traditions fami- 

Wa 128. vinitiae ornte RENAISSANCE. — 1544. liales. Les travaux de ce der- 

MIN Bes pcprmieds BO bine dealer 8 Teles Wy ont ade 
mi de Vécole de Tory. passés a aucune époque. Ii Ils 

| i | ont bien mérité le monument 

} . | | élevé a leur gloire par la magnifique étude de M. Henri Monceaux : 
WI | | Les Le Rouge de Chablis (Paris, Claudin, 1896, 2 vol. in-8), dans 

ii | | | | laquelle nous avons été heureux de puiser des exemples. 

| 

| | | 

aa || r
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See | } iH 

LES TYPES ROYAUX i } 
i | 

: oo eres ~ \ | | i 
Emeidh macaw maw sep iy xoweviow ne a 

Co ~ : ~ \ er ) . 
yon iy mow xolWeview ayaSou Tivos eveney Wh 

| 
~ ~ \ i ~ \ ~ | 

cwesnnvian (Te pap vey JonouvTs ayedou 
\ / / / ~ ie 

YLeY TICLTOL @mextizar mutes) InAov wo 7reccy | 
q 

Quandoquidem videmus omnem Hi 

civitatem societatem quandam efle, | ) | 

omnemque societatem boni alicujus NN 

gratia coiri (ejus enim, quod bonis | | 

| 
te Wa 

Nous voyons que toute citt ef une afso- | 
copes Ae 

yA 

ciation; or une afsoctation, quelle quelle Sot, i] | 

n'a pu se fonder que dans une vue d’intéret, IV 

car tout ce que font les hommes a pour but | 
a H 

129. weevvre ve Francois 1°. — 1544. Les hopes royaux. | | 

/ iH 

pb Le Livre de la Renaissance et de toute la période du XVI° sigcle repose sur la beauté | 

Y, caractéristique des types de lettres que crea Garamond & V'instigation de Francois 1° | | 

et de Robert Estienne. Ces caractéres, qui eurent sur la production du Livre une heureuse | 

influence, représentent, avec 1a création de Nicolas Jenson, l'apport capital francais dans la | Hi 

participation des nationalités @ l'enrichissement du matériel typographique. S<8 Sf Sed | 1 

He | 

7 | 
| Mt 

| i) | |
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—— ea) 

| 128-129. Le réegne de Frangois I*, le tres justement nommé 

| | pere des Lettres, Vami précieux des imprimeurs et des libraires, qui 

| | eut plus d’une fois a intervenir pour les protéger notamment des fou- 

va ! dres de ’'Université quand celle-ci s’apercevait que les doctrines de 

| \| | Luther se répandaient par le Livre, est achevé; nous ne pouvons 

| | oublier les marques d’intérét vital qu’en recut l' Imprimerie. De V’ad- 

MW miration que Frangois I* avait pour Vérudition typographique de : 

AT || Robert Estienne, le savant imprimeur qui illustra son époque, et de 

Wil i | leur commune collaboration avec Claude Garamond, sortirent en effet 

MANLY || les types elzéviriens et les caractéres grecs dits /ypes royaux, dont 

BA Estienne se servait pour ses éditions personnelles et qui formérent 

| i plus tard le premier fonds de l'Imprimerie royale. La rue Jean-de- 

| } ) Beauvais, ott fonctionnait Vatelier de Robert Estienne, vit assez 

1 i fréquemment le passage du roi lettré, parfois accompagné de Mar- i 

| | | guerite de Navarre, se rendant chez le maitre imprimeur, ott Pon 

| | HT rapporte qu’un jour il attendit quelques instants, ne youlant pas V’inter- 1 

| | | } rompre dans la lecture d’une épreuve. Dureste, le réle de Imprimerie 

| ] lui apparaissait tel, qu’en fondant le College de France, primitivement 

| | nommé College royal des Trois langues, Frangois I" tint a spécifier que 

| VImprimerie en devait étre Vauxiliaire et « procurer copiosité de livres 

NT nécessaires en langues latine, grecque et hébraique ». Cest sur son 

IH ] ordre que Robert Estienne commanda & Claude Garamond, éleve 

NT: | de Geoffroy Tory, les poingons des lettres grecques et latines (romain f 

| | | et italique) qu’il paya sur sa cassette et que conserve encore aujour- 

He | @hui Imprimerie nationale. Pour la gravure des types grecs, Gara- ‘ 

Wd mond s’était inspiré d’un manuscrit d’Ange Vergéce, calligraphe de | 

| | i | Créte, wuvre de toute beauté. Estienne les inaugura en 1544. Les 

| j matrices en étaient prétées aux imprimeurs, contre la rémunération 

i des frais de fonte et l’obligation d’en 

1 | indiquer la provenance sur le titre des 130. éroque rrancors 1". — 1544. Le 

AM | ouvrages auxquels ils les faisaient ser- __oivacleve Garamond dans un tive ee 
Wa) vir. BA cété de la profusion du décor 

A et de Villustration qui régnait dans DD Nous sommes encore sous 'in- } 

| | le Livre, Robert Estienne se confinait A fluence gothique de la disposition | 

| uniquement dans le /uxe de la pureté des tres en sommaire.Celui-cioffrecelt | 
WHI | P particularité d’entrer dans la categorie | 

iH) des textes et des caractéres, le seul des ceuvres de transition, comprenant 

| qui convint a ses éditions grecques aussi une partie a justification centrale. 

ai | j 

Mi WN | | | 

| | | 
SMT HH |
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| HI) 

| — 
HII | | et latines, ott il continuait la tradition de Conrad Neobar, imprimeur 

| ! royal pour le grec, dont il était du reste le successeur. Lorsque, sous 

Mi} Wi) | le coup des suspicions des gens de Sorbonne, il s’enfuit précipitam- 

HN] | ment a Genéve, on laccusa d’avoir emporté les types royaux; en 
Hi | i | réalité, il ne s’était muni que d’un jeu de 

Hi | }] | j SE aC leurs matrices, que son fils Henri se trouva 

: iI | | | EA E ee “eon dans l’obligation, plus tard, d’engager pour 1 

i | ih e Bly Nes la somme de 400 écus d’or, et dont le ' 

| Ht j a RES, , Ee ee retrait motiva des négociations nombreuses 

| ii) | S i sy Pra Ea entre le gouvernement frangais et le con- 

a a eee ce Ra —_—seil de Geneve. Une vente judiciaire per- 
Hi I) H RRs Gas Bey fis aie oe J P 

WW A Keep Bi mit a agent du roi de France de se rendre 

| es Fb ce Aek]| enfin acquéreur des fameuses matrices, 
HN | |, fog | WEES ee a f 

MY > mom rirnttieeii!  lesquelles nous le, répétons, n’étaient 

Hi | : _ quune double frappe faite aux frais de i 

IN} | a Sn eS ce Robert; celles du roi, avec leurs poingons, | 

iI I) a > | ) id nayant jamais quitté Paris. | 

WY I bac Seay bea 
i il i pas eo) 130. Ce titre est caractéristique de 

} i) mH Il 2] GN 2 We la sévére ordonnance des weuvres du grand | 
Wd) | TAN es Si LAR \ 8 

| Hl) Hi i TA. aM maitre frangais, resté sobre au milieu du ! 

Mi I ; Baraeien CD Beal mouvement décoratif trés accentué qui | 
WY RY Nn Jd , : : 
MN | i Peas J S-> se constate dans la production typogra- | 

WN Wn Gila SS errata a phique de son époque. La cédille et ?apos- ' 
aa 

' j 

WY A) | PSU nie oa cn: trophe sont toujours absentes, et, comme 

Hn a | aances — 1568. Initiales 8 au temps de Gutenberg, une ligne au texte 

WW fonds enbié uses pet NE trop Long se justifie au moyen dabrévia- 
I \ | | Troyes. tions. BRRRARAVARRAIAAg 

WV Wa On reconnait dans ces deux \ 

iI i j D types la facture dont le 131. Aux riches créations de Geoffroy i 

| SF ia ube in prin- Tory, si suggestives et si réalisatrices, il 
aN a cipe et que les artistes graveurs pepe : j 
WN) Va | Nefiiuisrata’pasticher sven deri: Uae suffira, pour marquer ta production 

} i | notes personnelles et de terroir. francaise de cette période, d’ajouter seule- 

Hy Weil | ment deux types d’initiales 4 fond criblé | 

} | i utilisées par Jean Moreau, de Troyes, dans les nombreux opuscules 

my a qu'il imprima pour les partisans de la Sainte-Union. II les tenait de 

WHY Nicolas Luce, son prédécesseur. a 

mi a } 

| MY 
q | ! i 

| | | |
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remiers impri- Hae pe ee SH ese i i} 

premiers impri- "Sip Ed ee ae Pa) aa 
meurs parisiens \ wall] beeen ere He Mae iv y | 

dutemps.Ilétait |} gh = eee Ses Has AR | i 

encore le beau- || PR isl SS aap | | 

frere de Michel Ne = a Ph | : 

Vascosan,marié yO. i ee ee ee EE J Ny A 

: également a une aie ~ SSI PAs AN i | 

fille de Josse Ase hg } i 

; TPL RSIFA| — Vernundanur bodoco Badio Afcenfio Cum gra Nee) | 
Bale. Cestpre- [He phate eattaten Lal | 
cisément une eS ce declarabiar. eA Nal | 

yue de Vatelier SSS See Va 
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de celui ci qui Paiste A“ IQ 7G Pie i 

orne le titre de |e KON A adil Fe i 
anti a. aes We CNV A gad He 

eet Jit ex Re ROR JEP 3 Siig | 
niani, synthéti- = pA Ne | 

sant dans cette 132. conséquence DE LA LOI DU SERRAGE TYPOGRAPHIQUE POUR LES | | 

galerie rétros- CADRES FERMES. — 1530. Titre contenant la marque de l’imprimeur Hi 

pective Vinflu- parisien Josse Bade, représentant son atelier. ey | 

i She de lage Db La Renaissance francaise est 4 son zénith et l’école de Fontaine- i 

lb séaleud Y, bieau dans tout I’éclat de sa splendeur. En typographie, les néces- We 

ebre ecole de sites du serrage continuent a se montrer impitoyables au cadre ferme; | i 

; Fontainebleau. — quelle que soit sa logique, il ne peut se soustraire au sectionnement. | | i 
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difficilement leur rasones p avifos muy pzouecbolos. ! | 
aplomb sans Vheu- S$En Toledo encafa de Tuan ferrer154.9.@5_| 1) 

; reux concours du cas 5g SEE REO eer | | 
i ‘ « TYPOGRAPHIE ESPAGNOLE. — 1549. Titre de la Chronique du Roi | 

} soulignement si 77 joirfeue, des presses de Jean Ferfer, a Tolede. (Coll Ee. Ratier) Ui | 

cn ore ee  Sauf la ligne de pied logée dans une encoche oi elle présente He || : Baas auf 1a ligne 
J lignes de réglure Dp le heurt de style de son caractére romain, le texte de ce fron- | 

| ainsi que des traits tispice est entiérement xylographique. Sed Tok Teh Tes Tek 
a Verticaux qui les | 

a relient, esquissant la silhouette rectangulaire d’ensemble aussi nette- ye 

i: ment qu’on Vobtiendrait par un décor de fond ou par un cadre. Wl | ij 

vg 
i | | 

| {i | 
| } i 

| | iI | 
Hil,
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Hi | oO So 

a AW | : 4 cB 

| i sey Cave ef Fzo0elle 
WN x lection mperialte bu eefilultee ect: | 

WV. poubte et HLrefnagnanime Don Fernande | 

| | Aop des Aomains ve Bobjerne, ac. 2flcauote coment | 

qa actte cies declare ercurde Bome/ 

MN Donnea ranchefor. 2nno. M72. | 

| | | LCCC. diy. 

WM Pr weee teen 

|) AGI N as 
WT A | ye A\ Soe 3 by TS 

| + || OQ 7 LOA SN 

WA Piootan | S270 ae 

Mn) feet 5 ee 
MIA | f ‘Ps < ve pi a 

Wt Ape Ls poe : lott} 
| iI rely. te SSA ee ye} 

wT) Hea \ Sy Shel | 
Wm) is @ wk ay .;| 
nV sae BR eS ay 

| | 1 s a a \ yo ey 
WN ax’ kK 7 gee 
WI | 5 C../ ert, erry 
| il See, AW) wy ’ a 

l} | 5 y——% <*. y 

| mI Smo . 

| 4 Anuers de Timprimerte Jean van <Shelett / Fer 

AW 4 Moutrat {ar lamuraillean Jombardt/alenleigne 

Ny AN || Feurierblancg. Auer Hopal Preutl 

HH) dedeur Ans. Houligne.p.de ens, / 

| 142. rypocrapuie rLamanpE. — 1558. Titre régié de Vimprimerie de Jean van Shelen, a Anvers. 

i i (Coll, Ed. Rouveyre.) ‘ 

| | pb La typographic flamande conservera longtemps l'usage de la gothique dont la forme 

| Y, prit son nom. Le réglage a 1a main joue ici un réle intéressant de consolidation. 7 

HW 
| | || Al
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* ooo S.50—0090—seONqoaoa—»—waomamaowananmanasyao>o>a>s>}>}>;93>) 
b) bil TH 

A remarquer : la forme cul-de-lampe des paquets de texte, et dans le il 

médaillon Vinscription 
iil! 

en lettre rumaine du plus LES | 

beau style. En outre, O E \ 7 / 

suivant la tradition éta~ V ! 

blie, la fewille de vigne 
TH 

et le signe rubrique sont D E Cc L E M E N T 

les seuls ornements MAROT, DE C A» i 

utilisés. BQQREAA HORS, VALLBT } 

DB CHAMBRE 
Dv Nh 

143. En France, ROY. | 

Vactivité déployée parle * 

commerce - SS Plus amples, ¢> en meilleur ordre 

est énorme. Les recher- me pavauant. 

ches en vue d’obtenir piste: | | 

sur le frontispice une Oe eS } 

mise en valeur claire et eS Nt 

précise des différentes i RFCs 

parties de l’énoncé de = i Ae ed || 

Pouvrage, aboutissent, a pes OY Bs 3 | 1} 

& Vimitation des titres ts TS xs < | 

Yénitiens, a la formule & NY 7 » a 

du cul-de-lampe, avec > el) ~~ > a 

ligne vedette en ini- a j= La a eH 

tiales romaines de deux < Fes fer Wa 

points, décroissance de Ae Aaa = | 

force de corps pour les b LEER fia ee 
lignes suivantes, puis, ae : HI | 

daprés nécessité, re- Pe aio: WH 

prise de texte en itali- ee oe i Hl || 
Editi : jo LE TITRE . — 1545. Titre de Véditi WN | | 

que-Ledton onnaise P25 Ja" im it kJ aD | 
s (Euvres de Clémen | 

Marotestdanscet ordre JN) tyes nels coins comnere de I i 
: : Wey | 

. de pratique un parfait — fiprairie sont arrives a le faconner. Te Tes Tee Tee | i) 

modéle d’avant-garde ; : | | 

; car pour nombre de titres et pendant longtemps encore on marquerd ne 

; le pas avec le sommaire gothique. i) 

Wa | 
Hal 
| 

a 
Hi
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pe ee eee ! 

| 144. Néanmoins, la formule progresse et, pour la premiere fois 
| ! dans notre galerie, nous Yoyons se détacher seule, dans Vaxe de la 

page, la mention du lieu d’édition « 4 PARIS, » puis s’étager d’une 
facon désormais définitive 

HISTOIRES le nom et adresse de ’im- 
D E S A M A N S primeur, la date et, le cas 

Hi échéant, la ligne de privi- 
~.FORTVNEZ. lege. C’est la chose mar- 

quante dans la constitution 
} du titre-frontispice, puis- 

MH) Palle ein et ee que la pratique s’en main- 
de Bourbon, Ducheffede Ninernois. tient toujours. 

mT) or 
i GES 145. Dans le cadre 

MI | f (EI une composition renais- 
WI | 1 LEIA ES) sance aux allégories carac- ; WA awe ds.) Sen re 
| | Bids ) téristiques, le texte dufron- j 

| | Vey tispice de  Heplameron des 
| | we SE Nouvelles de Marguerite 

NN a de Navarre nous offre le 
HN | 4 PARIS, contrasted’une disposition 

| | | | ParJean Caueiller rue Frementel, pres le Clos - ane a sae ca 
THN Bruneau aTEftoilled’On =~ a : 
| i ble, les « compagnons » de 

| | | i558. Vatelier de se calcd 
a Pac, ont eu la maladresse de 

| | Auet priuilege du Roy. déplacer le fleuron de son 
| | 144. vx cirex en rRance. — 1558. Autre titre avec axe, ajoutant encore a la 

| | Lee CHL parisienne de Jean danse générale de toute 

| | aie ere acer cette premiere partie. Les 
| Db 6 ee che . epee central groupes depiedconservent 

proportionne, prend sa place; en un mot, les ee en) Aes 
eH | groupes se précisent et s‘unifient. cf seg sek jeg la justification a exci cee 

H || tral des libellés déja établis 
| et enregistrés sur nos précédents frontispices. Ils offrent méme une 

Mi I) | innovation, celle du trait de séparation entre le nom d’imprimeur 
WN | et la date, filet qui se réduira au moins ou Hret dans Védition classique 

; du xix’ siécle. PAKRAKAARARARARARRAARARARgaga 
| 

] ) 

| 

WH | 
| | 

UL 2
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146. La production lyonnaise du livre se signale toujours par la 

| grande variété de ses éditions. Voici un spécimen d’italique, malheu- | 

reusement réduit, mais toutefois suffisant pour faire apprécier la 
Vil 

| PEN a eee re) | 
| LOE Vay et Ont a 

Fre A eh } 
S| L'HEPTAMERON oh ea HI 
Pree Ree I 
be DES NOVVELLES| 7 | 
REC | DE TRESILLVSTRE ET TRES P2QzAN | 
ENS EXCELLENTE PRINCESS MARGVE KK COZ | | | 

he AX i nce de Valois, Royne de Nauarre. A il | | 

Me AL paca asteencena ee et Ly 
ie VN dl) Feos, Roynede Nawarre, per Clande Gruget Parifien. Kee 
Re hee? ayn 

KAN OMSROS Pa 
Fee Jon LLC eye | 
Hel = Wosiiaga 247 = | 

. fi} =e Ae | 
he Se LR Hn 

===] ar tean Cauealler, rue Frementel, pres le loz feats it 
a Me SaincsuratentapecdelElciiede me oy ea oe ee i, 
Nie) Hi Auec priuilege du Roy. ee | | 

gs  — — oS / Pan ane 
Wi 4 ae = SS | 

" W Ze taY SE R\ coe AG i 

ei (Ago a us nt, ia 
145. us tree EN France. — 1559. Frontispice avec texte en sommaire dans un cadre fermé. | 

(Coll. Lucien Gougy.) | I) 

Dp Dans I'atelier de Jean Caveiller, on pratiquait indistinctement la disposition en cul-de- | 

, lampe et en sommaire, ce qui peut s‘énoncer comme I's art ancien» et I’c art nouveau » me 

de l’époque. Cette figure et la précédente sont sur ce point d'une évidente clarté. sé To ] 

He | 
j 1 

il!) | 
| 

Hi |} 
WW | 

AW | |
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| | | a a 

| | | | naiveté de tracé et les fantaisies que peut autoriser cette nouvelle ai 
MN i 

| | [7 e. Ce oe) Q rf igen | PSE SION : 
iI @G) [SBS SCIREN OY as Ve) p | Keene & | | ‘ ; es a 

| i am L’aage de Fer. 5 st 
} | C \ 3 ; 

i a Qo oat Sane aS Ml 

| i | of ge Si PY i eed N a 
Wi Be St Sia ete oc ae a ae ged 

Mi CIN | ets | 1977 . 
MI) BN Nia) ge Ge i Bia . Db Ca 4 S i 

| | 1}! E15) YO ae i SES oe § ‘ ah 
WTA | A) 4 Oe! ity 2 eH A ES ai 

MINI) Nes Poe oe ee i 
ny Cf Oe ey Siew cid gee, — St f ii 

Hi | “ ele ae Gy) . 
) iii VER Po eee” Le Y S ; : 

| a \ Reo ta 

i} , ee | Laage d te. fuhelisIX trosue pire, GSN it 
i} a, Non viciews, quoy qilil pp [prompt aus armes: Ka fe 
| WN) EA mais cil de Fer procedant a lempire, 2 re Es 

Wa |) SSH Reduifit tout'a merci’ de gendarmes. bis 
! | | | | (Q: Le pere aus fils-liure eel alarmes: ; (Nh 

a Lhoste neft point de fon hofte a feurt Ito Me 
| | i \ he fell ae du “dibs i sieges oe F 

i] | ZS Bref, tout eft fangs fianie, dal, malheurté, \“ eI 
NW Wai || be 4) BS iss 
| i ? “) bn f 

N27 @. as CSR Zee MENIAL ta 

aM DNS SSIS Scr ma: \} ES Db RA eS ti 

MINI One A Sh07) OO i I GAA be ese u 
HN a. Wun Y. 2 Zl ; ty Wi, oe Si SES CRROKS: | My | i Sn é ‘ ™ 

| i} i 146. v'évition Lvowwatse. — 1564. Page des Métamorphoses d’Ovide, du Petit Bernard. 

Wy | D Au centre de délicieuses arabesques de Geoffroy Tory, admirons cet heureux emploi i 
\] | | Y, d'italique dont malheureusement 1a réduction d’cil diminue, dans une forte proportion, i 

ny] | | la saveur de sa note archaique. & S28 Sc8> sek Tek Des Dek Deg Des eH DP \ 
nH) 

Hii 
ty) 

Mi) | 
y 

=
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————_——————————————X—~“A—~—eerrraaeeee 1 Hi 
Ht) 

forme de lettre, ins- Leben || 

pirée, on le sait, de 
Hi 

Vécriture de Pétrar- LQ WU ecveat wong | 

que  ecaphenm oe Jezere esis I few Benauantune? See WN 

nucel’Ancien el St orient Sealer 8 Kambe? Sm be 
heureusement l’Im- Ceyne? B= Wanarees 

primerie. C6R99 

% 
147. La repro- i 

duction typogra- BOL | 

phique de V’écriture eas eA ce | 

étant la raison méme uy (yA ee ad _ | 

de V'Imprimerie, il DY? 1 <EoN, < } 

ne faut pas s’étonner 2 ORS i HH 
rrr ears fig Oa ti VN 

des initiatives plus - GF eA, WY | 

ou moins heureuses fe J Weed Srr = | 

constamment renou- Se ss 4 | 

velées enue d’adap- FE alte NS “ ANE 

ter au Livre la cur- = SNC ee = Wy 

sive d’époque; car le e BARE i | 

retentissant succés oe | ey ¢ = i) I} 

delagénialecréation _ “CNG «OO | 

d’Aldesemontratou- SEeae Zz | | i i 
‘ 5 s OTE Die | 
jours victorieux et % tee. 6 
tentant pourstimuler i TES ns | 

Vardeur des nova~- a Ne e | 

teurs. C’estainsi que en 1 

Vun d’entre eux, Ro- K LZyoys | 1) 

bert Granjon, l’asso- 2 L' Jmprimeri 6 We 
> primevie? I— Bebe. Gran|eg: | 

cié de Jean de Tour- 2) Mit DY. Li. 1 | | 

nesaLyon, eutVidée , 3 Ha 
de graver pour Vine Rate goxinilege Sw Ge } | i] 

primerie Vensemble 147-4 gece ne st Rea ty e i 
Dd Le succés des ¢ aldines » ou ¢ italiques » a suscité des rivalités. Robert Granjon et Jean de | | 

; Tournes, imprimeurs et fondeurs de caractéres & Lyon, en gravant un alphabet de la Me | 

cursive francaise du milieu du XVI" siécle, n'ont pas d’autre but que de concurrencer l'écri- | 1 

lure de Pétrarque partout répandue. SB Ted Tek Teer Tobe Tek Te Deb Te Te | }) 
{il | | 

Hy 
1) 

i 
mt |
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| (ee eh a lien ees 

| des signes de la cursive courante de son temps, dont quelques-uns 
AY | de forme trés originale, mais de lecture trés difficultueuse. II obtint 

Mh | || méme de Henri II, le 26 décembre 1557, un privilege de fonte et 
MAH | impression pour un type qu'il désignait sous le nom de /elre Fran- 
ML | coise. Son premier essai, dit Alcide Bonneau, fut, au cours de cette 
HI } méme année 1557, les Dialogues dela Vie ef de la Mort, VInnocent Rhin- 

i ghier, dontil parle en ces termes: « Aprés avoir taillé, dit-il, plusieurs ! 

HI | « beaux caractéres dont les uns n’ont encore été mis en lumiére, les 

HHH | es « autres sont encore sur la forge, je me 

HI | ¢ . « suis mis a tailler notre lettre Fran- 
YT | fa 36 41 Boa DAie « goise, justifier les matrices, en faire 

} | PU eet Giaior ee « la fonte et finalement la rendre pro- 

i] | Sue inp ieeny oS ire « pre a Vimprimerie, sy que j’en ay im- 

| NIT SY & ae « primé le présent Dialogue de la Vie et 
| | ] oe « de la Mort, espérant, s’il plait a Dieu 

| | « et au Roy, d’en achever une autre de 
Hi Saye « plus gros corps et beaucoup plus 

WNT (Po BON « belle. » B Mais la dénomination de 

Wt 7 ae eM i lettre Francoise ne fut pas conservée par | 

| Uh) (FOSS Y ce type qui, a imitation de ce quis’était 
| Riga 2 eS AP) passé au début de I’ Imprimerie pour le 
| ie SoA ON iy Cicéro et le SaintAugustin, par exemple, 

| Nesey pritle nom del’ouvrage qui le fit connai- 
i Ae SNe Ae tre au public. Or, lapparente intimilé de 
| HH ee <-—=ASAy) ce caractére le désigna de suite pour tra- 
A | duire et mettre entre les mains des en- 

Hh) By Buser67 fants des petits manuels de politesse 
t ~—8B3 FBG Bsa ax  empruntésala forme du De Civilitak mo- 

Hy Fenroy Blane. Lig rum puerilium, écrit en 1530, parErasme, 
| | M.S, Lyre pour le jeune Henri de Bourgogne, et | 

HI 148. wes cagactéxes pe crvmiré. — qui portaient uniformément le titre de 
| 1561. Edition anversvise. 

| Db Granjon est vite plagié son tour. Il I'est par Amé Tavernier, d’Anvers; il l'est aussi par 
! Us Richard Breton et Philippe Dautrie qui, en 1558, lancent des « caractéres francois » Il | 
| y a tout lieu de supposer que ce sont ceux du premier qui furent introduits dans l'atelier 5 
! { d’Anvers, d’oii, l'année suivante, sortit la traduction par Jean Louveau de la « Civilité» d’Erasme, 
| | caractéres que nous voyons enfin figurer deux ans plus tard, dans ce titre « Les Fables et la | 

| | | Vie d'Esope, phrygien, traduites de nouveau en Francoys selomla vérité grecque », Se Se 

Hl 

||| | 
| {|
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Civilité puerile et bonnéte. Wh La premiere édition de louvrage d’Erasme, | ) | 

traduit par Jean Louveau, date de 1559 : « La Civilité pucrile, distvi- | } 

« buée par petits chapitres et sommaires : 4 laquelle avons adjousté | | 

« la Discipline et Institution des enfans, twaduites par Jehan Louveau. En | 

« Anvers, chez Jehan Bellers, a Venseigne du Faucon, Van 1559. | 

« Ala fin : De Vimprimerie d’Amé Tavernier. » I Certains biblio- 

graphes ayant dit que cette plaquette avait été imprimée avec les 

caractéres de Granjon, la comparaison des types de ce dernier avec } 

ceux-ci suffira 4 trancher la question, la dissemblance étant mani- | 

feste. Ajoutons qu’Amé Tavernier, ayant gravé lui-méme, a ce qu’on 

assure, des caractéres de civililé, il est présumable qu’il les y employa. 

A moins que cette attribution de gravure ne soit erronée et basée WHT 

seulement sur Vutilisation qu’il fit de ces caractéres dans le présent | \ 

ouvrage. En ce cas, ils pourraient provenir, par exemple, de Richard WAT 

Breton et Philippe Dautrie qui, Vannée précédente (1558), avaient, 

parait-il, créé, pour concurrencer Granjon, «des caractéres Frangois } 

plus nets que ceux de Véditeur lyonnais ». BW Quoi qu'il en soit, 

Robert Granjon n’en conserve pas moins son titre de priorité dans WA 

invention. Et nous devons admirer sans réserve l’élégante disposi- | 

tion de toutes les parties du titre des Nouvelles Reéeréations ef Joyeux | Hi 

devis de feu Bonaventure Des Périers, Valet de Chambre de la Royne de | \ } 

Navarre qwil imprima lui-méme en 1558. ||| | 

148. Fixés par la signature méme de Granjon, nous avons la cer- | | i 

titude que les caractéres de l’édition anversvise ne sont pas les siens. i | 

Par conséquent, si nous devons, étant donné les dates et les circons- 1 i 

tances, attribuer la fonte de Venseigne du Faucon blanc a Breton et | H 

Dautrie, ce seraient la ces caractéres qu’ils proclamaient supérieurs mi] | 

et dont ils vantaient la /isibilité. A Vépoque, la chose pouvait peut-étre 1 

se juger, mais aujourd’hui nous serions certainement embarrassés || Hi 

pour nous prononcer. If Le xvn" siecle vit se renouveler les fontes de II i) 

civilité, celle de Fleury et Bourriquant, en particulier, et ce genre se | | 1 

perpétua, toujours réservé aux livres de la premiere enfance. Cest ||) 1 

du reste celui qu’employa J.-B. de la Salle pour ses petits manuels 4 We 

Vusage des Ecoles chrétiennes. Le dernier essai de résurrection fut | 

tenté par l'Imprimerie nationale, en 1900, dans la go/bique Christian, i) 

combinaison des types de gorbique et de civilil’ du xv’ siecle. : i | 

1 || 

| | | |, [| I | : |
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Hy fl 
MAN 149. Si au vingtigme siécle les caractéres de civilil’ peuvent étre } 

Mi considérés comme hors d’usage, la fonte qui en existe n’en est pas 

| | | moins susceptible de se préter a d’originales reconstitutions. 

| Kobe GP cay & £ 150. La beauté et le réle utile 4 
~ du type romain rendirent vaines les j 

| 3 3 R es QW AL © concurrences qu’on essaya de lui sus- , 
: 1 ee 

| 3 6 citer. L’immortelle création de Gara- 

| | ~ OxRXxS TAL YG mond se montre ici dans tout Pépa- 

Hi nouissement, dans toute l’élégance de 

| i | we 4) 5 BON) sa forme. Signalons dans ce titre la 

| | | liberté des coupures du texte, la sin- 

| Ht = s gularité de la ponctuation finale des 4 

} | abet dD TET YMD lignes Vandomois et Contenant.., Vali- 
i} | ou i F gg PRE; gnementa gauche des lignes énoncant 

NT | les commentateurs, ainsi que le joli 

i | Camm any mop 4 corps d’italique dans lequel est com- 
hi caf fie Prvue posé le nom d’imprimeur. ANA 

| i ' S CY YS*5E aadde 151. « Dans cet opuscule, dit | 

| eS eu Pig « J. Le Petit, Baif a renouvelé la ten- j 

| | Etsouuu., 27321? (  & tative deréforme etde simplification ‘ 

\) frees SG aaa « de Vorthographe, que d’autres écri- 

| WN) |. ‘ « Yains, notamment Louis Meigret et 

AW 149. ves caeactiees ve cimuné. — «J. Pelletier du Mans, avaient déja 
iil | Alphabet de Civililé. (Fonderie Peignot.) — | faite avant lui. Mais il a poussé la i 

HH) Dp Et voici, a titre de curiosité typo- « prétention plus loin que ses devan- 

HN a poner le type de es « ciers: ila essayé encore de modifier 
NH que Von trouve encore en fonderie & | |alphabet, la forme de certaines let- 
| 2 p , la forme de certaines 
NH | notre époque. Sef Te Te | tres, de réduire des diphtongues en 
| « un seul caractére, et méme de réfor- 

WA « mer la prosodie frangaise, le rythme 150. uz tre en France. — 1567. | 

|, « et la mesure dans les vers. Comme —j 'pate (cur J be oe wean 
1) « le dit Charles Nodier, i/ est un des wi 4 tice de Givilité n 

HH) « novateurs mal inspirés qui avaient formé b oe pate eee de bales 
Wii! « le ridicule projet de soumettre la poesi¢e series de corps du type romain de . 
IW « frangaise aux regles de la prosodielatine; Garamond, ef Dep Teh Teh TP 

||) 
HH} IH) 
I 
HII] | | 

HV | 
/ | 

| I)
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SS I | 

TEES 
| | | 

OEVVRES DE | 
Pp. de Ronfard Gentilhomme TN 

VAN DOMOTLS;: || 

REDIGEES ENYSIX TOMES. ) | 

LE PREMIER, 

Contenant fés Amours,dinifees en deux parties:. 

La premiete commentée par M, A. de Muret: | 

Lafeconde par R. Belleau. Wy 

fees i 
le. fe Ae EEN \ 

i | 

Gy Rb NN OER i} 

ae) 1 | 
Re A Nei) i 

\ ZTE a ie e.. Ly 
} 

eed MH ae Y ; 1 

SEI a 
: | Hi 

A PARIS, We] 
Chez Gabriel Buon au cloz Bruneau 4 1 

Fenfeigne S. Claude. | | | 

Meese 7, | I | 

AVEC PRIVILEGE DV ROY III \ 

; i 
| ii 

| 
ii 

a) 
be Soi J



Mm sa 

Mt) | 

Hi) 212 LA LETTRE D'IMPRIMERIE a 

| : « quant a sa méthode de simplification des diphtongues, a l’indice 1 : 

HMI ETRENES \s 
| DE POEZIE FRANSOEZE ‘ 

i AN VERS MEZURES. :, 
a 

JW ROE. i 
Hi \ 
aT | im 

Hi A LA REINE MERE. a. 
WT W ROE DE PULONE. i 

A MONSEINUR DUK DALANSON. \ 
WA A MONSEINOR LE GRAND \ 

NI PRIOR. 
Hh A MONSEINOR DE NEVERS. ; 
Hl | E ATRES. ' 
Wi 

' 

| | 
HM LES BEZONES E JBRS DEZIODE. 
Hl LES VERS DORES DE PITAGORAS. 
ii LANSENEMANS DE FWKILIDES. 

| | ANSENEMANS DE NWUMAGE 
i CUS ELI ES#A MARTE R, 

Wail | | 
| | Par Jan Antocne de Baif, Segretgre de la 

| | Canbre du Rog. 

Wi A PARTS, 
| De l'Imprimerie de Denys du Val, rue S. lan de 
WN | Beauuais,au cheval volanc, 
i | MeDAE XII L. 

ll i AVEC PRIVILEGE DY ROY, 

| I$]. wnrrmerm EN FRANCE. — 1574. Titre d’un ouvrage de Jean-Antoine Baif, de 
} I | Vimprimerie de Denys du Val, a Paris. (Coll. J. Le Petit.) 

| py L’époque est aussi a 1a recherche de caractéres spéciaux en vue de la réforme et de 

WN Y, a simplification de l'orthographe. <> ses Des Te Tes Te Tel Te TP 

Wa | 
ai | . 

| 
i i 

| i | 

| 
\ 1 nee
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ae ae an 
« de prononciation de certaines consonnes, dans les différents cas, | Hi] 

« devant les voyelles qui suivent, on peut déja s’en rendre compte | 

« en examinant attentive- | 

« ment le titre reproduit LES 

« ici. En effet, on y trouve R | 

« les niet distinctifs de O E V V E : S 

« Ve muet, de V’¢ fermé et FRANCOISES DE 

« del’é ouvert, les caracte- ROACHIM: Divisied 1 aly | | 

« res spéciaux réunissant Gentil homme Angeuin , & 

«en une seule lettre les Poste excellent de 

« syllabes au et eu, Vindice ce temps. | 

« de Vélision dug dans gn, Reueuds, (7 de nouncan augmentees de plufienrs 

« de Pb dans ch, au moyen Poefies non encores anparawant imprimees. wali 

« de certain signe ajouté | ] 

ivautbas de Un oucau bas AV ROY TRESCHRESTIEN Wi 

/ « du ¢ la marque de pro- CHARLES IX | Wd 

« nonciation du g ae ng Bence iM | 

« del/mouillé; enfin des 99 Stee GBs te Wi 

« spécimens de la nou- REE a. im) |) 

« Yelle orthographe em- (gO | | 

« ployée dans le recueil. » Bert SEY ™ | | 
By ra 

g7NXy 50) MH 
152. En dehorsd’une yn ex eo 3 Ni 

mise au point des plus soi- RES Cat ; 
gnée, tant comme réparti- AK Mh owls | i 

.tiondes blancs que comme ee, cet | 

proportion des corps dans AAD AR DS | 

ee De I'imprimerte de Federic Morel, cue S. Iean | | | 

de Beauuais au Franc Meurier. | i 

y observer l’absence de la entire ice my sta) 

cédille au ¢ de Francoises, Si . ‘ail ti 

le trait d’union reliant Auec Privilege du Roy Tn 
DY-BELLAY, la coupure de 152. u'nirentmnme EN Rance. — 1569. Titre des i | 

Gentil bomme, Vabsence d’é Eire, mes de onc Oe it 
Bigs e omanucs dor- \ Formule habituelle du titre a axe central avec | | 

thographe et de compo- D groupes culs-de-lampe, lignes d'italique, dédicace {i 
sition. BARARAAAS et marqued'éditeur. seh Teh Te WH Te Te ] | 

i} | 
1 | 

| | |) | 1) 

| | 
| I 

bo es 3 mm faeide es |
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| | 214 LA LETTRE D'IMPRIMERIE 
| ] i pane ra EanaEEaennaeeiopEeasaonaeaeaeaaee eee ee 
i q I SSS aa en a ee ee TS 

| | | 153. L’Imprimerie fut introduite a Bordeaux dans des conditions 
| assez obscures, raconte 

} | | Hl | ESSe47?S A. Claudin. Un libraire 
MN) DE MESSIRE de la ville, nommé Mi- 
WW chel Syierler, natif 
} @Ulm, avait, en 1486, 

Hi MICHEL SEIGNEVR passé contrat avec les 
| DE MONTAIGNE, magistrats de la cité 

WT | ; pour amener 4 Bor- 
I CHEVALIER Pe eee deaux un maitre impri- 

HI | du Roy 6 Gentil-homme ords- meur allemand, Jean 
} i | : naire de fa Chambre. NValtear, et des compa- 

Hl | ; gnons, pour « faire des 
| | | | LPO hie Pee MF é a livres impression «et 

WTA @& fecond. mule » et former des ap- 
| | | prentis. La subvention 7 

| consentie était de 200 
i | pein francs bordelais, et un 

| | aS sieur Nolot de Guiton 
| | B eos ~ intervenait en l’affaire 

| | ENC) comme étant caution de 

|| | KAS ID Svierler. Or, & propos 
| | r de l’association ainsi 

| | formée, naquit une leé- 

1) gende ayant beaucoup 

HN | de rapport avec celle de 

Wi Fust (représenté ici 
| ef BOVRDEAVS. fi : 

Hh acs ae par le riche bourgeois 
Wie | | Par S. Millanges Imprimeur ordjnaire duRoys — Nolot de Guiton, bail- 

| | | | M.D. LXXX. leur de fonds) dépouil- / 
} | | AV EC PRIVILEGE DV ROY. lant Gutenberg du bé- 

! | 153. L'IMPRIMERIE EN FRANCE. — 1580. Titre de l’édition néficede soninvention. 

| preset de S. Pallanges, & Hordeaue, (cole Ee Peat) phir 
| était Valtear. En résu- 

| i | \ Trés correcte composition de la typographie borde- 5 sati 
WH | Dd laise, avec un emploi tout a fait décoratif des capi- aie cee Senucta Gl Me 
| | | tales italiques du type Garamond. La forme de I'er est onnad’autres résultats 

WT NN) | particuligrement remarquable. so seh so sem ve que impression du | 

) | 

| . 
| i | 

| )
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pa 
. 

Missel d’'Auch par... 
i 

Pima ee rORME. DY. | 
Poitiers, Porganisa- . | 

tion de Vatelier bor- SE R M E NT Qv IL I} 

delais Seah i conuient faire par tout ce Royau- | 
mais pu aboutir. Le Fe I WMH 

premier imprimeur eS) pour bentreténement de la Wy 

dont Vatelier fonc- Sainte Vnion, fuyuantbEdi& & 1 
ee réellement @_Arreft fur ceinteruenu par ladiée HN 
ordeaux fut Gas~- ||| 

pardPhilippe,lequel | Cour. iH 
édita en 1619 un ay 

Traité sur Ia peste, qui Aue0c V Arrest de ladifte Cour fur ce donne’ ll Hi } 
régnait alors dans la be premmer your de Mars, 158 9. | 
ville. W Le cadre de | | i 

notre programme ne | ial | 

permet pas plus de | Hil i 

détails, et nous le XN, | | 
regrettons, car les H 

faits @ rapporter ne i ; 

manquent pas. Clau- mi i) 
dinalaissésurlesori- | | 

gines et lesdébuts de | | HH 

lImprimerie a Bor- | ij | 

deaux une documen- A TRO YES. Hi 

tation fort intéres- r - : 4 I M | I 

sante ayant trait au Del Imprimerie de lean Moreau, ie 
: successeur de Gas- Imprimeur dela fain&e Vnion, HW 

pard Philippe, aux | | 

débuts et aux travaux 15 89. | ||) | 
de Jean Guyart, a : ||| | ij 

ses publications, a Aucc Permifsion. | | 

ses pamphlets satiri- 154. ve crere EN FRANCE. — 1589. Frontispice troyen. | 

D Les titres de Jean Moreau maintiennent la tradition du « sommaire » gothique en dégradé, | i 

Z, soit vignette de depart et grosses capitales pour la premiere ligne, capitales ordinaires | i | 

pour la seconde, bas de casse pour le reste de l’énoncé, tout en pratiquant I'axe central et le | 1H 

cul-de-lampe pour 1a justification du «fleuron», de la «firme», de la «date» et du «privileges. li | | 

16 

I 
| 

Wa |)
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ve 216 LA LETTRE DMPRIMERIE 
i | ———— 

| ques; des notes sur Francois Morpain, son successeur, la veuve de 

HH | celui-ci et autres petits libraires de Bordeaux avant la venue de Simon 

HV : Millanges, dont nous donnons un titre de la plus parfaite correction. 

He | : 
‘| 

| FSV OOTNTIONGRE 154: oo 
o x ® fait Pintérét présenté 

| 1 & & peeSeeny 2% ei 
A | ; troduction de types 

ii i}, } ADVE RTISSEMENT d’écriture dans le 

| des Catholiques de Bearn ,, aux Live, elles nigue 
| - : ; h la Decl nuérent en rien le 

Hh) Frangois vnis, touchantla Decla- ,31¢ p-sdominantdes 

| HH} ration faite au pontS, Clou, par alphabets de Gara- 
| : mond, qui consti- 

HTN | Henry 2. Royde Nauarte. tuaient pour ainsi 

i i | F dire Vunique fonds 

WN) ; CTF Efsteurs, les paunres Catho= 42; ateliers frangais. 

MT) HD WAAL | liques de Bearn, affligez de- Prenons-en notam- 
WN . Bd el: apt ment comme exem- 

il I | - puis vingtans, parvennemy pie les travaux de 

MN) de Dieu , Henry Roy de Nauarre , Vimportante typo- 
i ages A 
mA ; > : graphie troyenne, ou 
| | pouffez d'yn zele Chreftien, vousa~ Poficine da 160 
WN || 155, vz rrree ew Rance. — 1589. Titre de départ avec ban- oreau entre autres 
} | | See & combinaisons et ™ initiale, de l’officine se san par une 

WW || \ Pour certaines plaquettes ne comportant pas de frontispice productions tient | 

Hy | D le titre de départ se renforce d'un bandeau de vignettes POU" le compte de 

MN | «mobiles » (dont ici un trés curieux spécimen), décor qui se nombreux éditeurs. 
II i) | complete d'une .initiale ornée amorcant le texte. ~&s<& Le titre de la Forme 

i 1) | du Serment que nous 

Hil | i| | reproduisons montre la réunion sur la méme page de deux formules 

| | de disposition, gothique et renaissance. La coutume de disposer 

HHT 3 Vénoncé du titre en sommaire se maintient donc malgré la connaissance 

| | | et Vusage de la justification & axe central. Cet atelier était doté d'un 

iI j choix de vignettes mobiles d’un style tres marqué et dont Punité de 
Hl | i | facture se fait apprécier ici accolé a la ligne de téte, de méme que 

i] | dans la réunion des deux motifs composant le fleuron central. @@ 
ii} HY 

| Il NN) 
| 

| 
WW 

| 
mI
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. SS | | 
| } 

155. De ces vignettes mobiles nous retrouvons six motifs redou- ) 1) 

| blés pour droite et ® | Hi) t} 

gauche, soitdouze «eS [ G N E S M E Ke | | 

différents, WT 

oC VEILLEVX APARVZ sv 
quatre sans souci fur la ville & Chafteau de Blois sen | Wi 

eo laprefence du Roy, & lafsiftance HWAAAT| 
trie, dans le ban- | | 

deau de cette fi- du peuple. Enfembleles fignes & HNN 

ae teslerent Comette aparuz pres Paris,le dou- A 
de V imprimerie Ee d ie : i | ya 

de Jean Moreau. Gotielime ee 589. oe Wa 
Liunitéde graisse (5. i vpyez parce prefent portraict. HI 
du trait de leurs C iWPY * iM P P | i { | 

dessins imités des Ging i a I 
: ee: Fre SO = TT 

niellures ney EOS Sony =| 2 = a | lf 

nes, autorise le Wee BMI. OAR 4 git i 

mélange de ces * Sine Pe ee 0 hK 3 i 

pieces et leur for- pee ere 3 ei BA = d a it i] 

mation en un bloc a =e J") Nt set ee | Ney | 

dont précisément Se SI = Se ba WH | 

la naiveté et la & Vala aay a Hh ||| | | 

gaucherie de dis- SZ a - RR Dg pas | At 
position font tout ; - SY OS ; | Ha 

lecharme. BL’ ee eA utren(iyll \ We) 

chat st I SS Sa pate | caractérise égale- b> > NS aoe TN | 
ment pe du no GN - SSS Nis = | | if 

temps. ll Le type pr nnn eee C0 ee DD | a 

employé dans ces BS SS SC SSS en 

éditions est un : | i) 

gros-romain de dix- M. D LXXXIX. | i 

eu 156. v: tive EN oe — 1589. Titre avec bois gravé, de I 

e Vimprimerie troyenne. 
| | 

pee pice Cet Db Concurremment a la « marque » de l'imprimeur ou du libraire, | 

mentaseize points Y, 4 eN'attribut symbolique » et au « fleuron », le frontispice du | | 

Didot actuels. Livre s’orne d'une gravure illustrant le texte. of Sef Ted Tes i | 

wl 
HT | | 

; | | 

wil | iI | |
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SS 

| | 8 

. 99g Decretalium Gregory 
| 

LIiBER. tek 1 VS: ee 
DE VITA ET HONESTATE viiuarij elle d 

| | Clericorum. £ § Clericiarm 

! € Quia fupra vifam eft de medsens , co sadsces maxtme clerics non debent ci. & e. quite 

| ! effesm peccato , maxime cis 

| | andicant. 3. 9. 7. indicst. 

| | tdeo poft tratkatum inds B EB R 

MI Ht ciovam fubiicitur qualiter 
! clervs debeant fe habere in 
! cite & honeftate vt fic TITV LV Ss: J. Cc 

| wuitent omnem maculam uN 

| | / peccaty. Item poteft conts- De vita & honeftate H Lerici 

. | | nusars : ub fpra 10 proct- * ‘deticorum. ¢ < yfu' 

if mio continuatur Nam in centur. 

MH} | primo libro dixie de perfo~ eet rae j 

WN Cap 13. sco officiis earum In fem {Ex concilio Maguntno $. GExe 

| | vefert Bur cyndo de aétibus hominis 2 b 

Wi charduslib. sn sudicso . reftat rudere de § Cit celebratur,disifus effe debet cle- § Presbyter 

HN) z.decr.c.102. affibus hominum extra 146 a populo, habere clersce 

} Iwo par.2. judicium tam refpectu cle- i in altis hic ex 

WW 6.137. fed A® srcorum quam larcorit. Et CADE 1 

Hy tonins Augu- quia clericifimt degnores Cc 

| ! Siinvs m2 notis Lascis, primo bic trattat in T laici? fecus alra- Tig 

antique com gertyo de attibus clervoriit : dot 
pilationss.c.t. Yquarto vero de abibus ee pede cD aera plebe 

NN | eod.tit.aithoc Laicorum, Trattaturns igs myfteria celebra- 1 habeat ic 

Wit) cap.in cocllis typ auttor in hoe tertso li- tur ftare vel fede- _ epiftolam 

} ! ee bro deattibus clericorum, re inter clericos & qui poll 

WN eames ane ee ae non prafumant . Sed pars ¢ illa admonere 
aN) 6. he rabpicam de vita @& bone-~ uz if Hi q } i diui : me 

Ni Baca fies ante quccna ae canccllls aby altar dite fltostuos 
HII HH Stolorum. @ “omnibus debent clerics vi- ditur, tantum pfallentibus pa~.— mittant ad 

| bi slofam ta @ honeftate fulgere. Ee teat Clericis, Ad orandum vero cumomni_ . 

Hi HV! Cn be ek & communicadum laicis & foe- §Gr ‘ 

WNT . rn a y ee) 4 

1 iii Sanceccle. clerscorum : verbum au- minis (ficut Le eft) pateant G 

Ii) “f Alsasita> tem, bonefiate , concer fancta fanctorum *, : 

My gue a cancel- ipfos refpeite morum, Se t 

Hi! Us. , fenibil fuperfisit. G Ex concilio Pigauieh, T laxauer 

HV T Pittauen®. De hac materia habe- x K i / 

| j tar 12. g. 1. O21. g. 4. 23.diftin, eclersci comam.vfque ad finen: dift,  CONCALO Ma 

iH oo cap. bu beneergo. O35. & 41.G 43. & 44. G/36.— pt.ogr, ut fecum ca 

| } diftin, per totum, & de confecratione dift. 5 nunquam , vfqae ad. capitit~ pueros,& pa q 

Hl lms de fpsritn. dam fidé catl ] 

i 
ter. Nota ex! 

t 

|| 

y ] 
, 
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156. Ce troisigme spécimen des éditions de Jean Moreau com- WHY 
pléte les précédents par Vaddition d’une gravure dillustration dans Wa 

le titre-frontispice. Multiplier les exemples n’ajouterait rien a la note | 

ainsi dégagée de la typographie pratiquée en France en cette fin Nay 

duxvr sitcle AABARRAARAARARAARAAARAARARaAgagaa | 

157. L’Imprimerie — les preuves en abondent — était alors en- | 

trée dans les meeurs et son outillage devenu aussi parfait que varie. ij 

La gravure des poingons, du reste, avait fait de tels progrés, elle ! | 

possédait de tels maitres, qu’avec eux on pouvait tout oser, tout entre- i} | 

prendre, méme les travaux d’édition les plus longs et les plus compli- Wl | 

qués, avec la certitude de les mener a bonne fin. Toutefois, pour des i 

ouvrages importants, nécessitant la réunion de gros capitaux, on vit ay 

se former des associations de libraires et d’imprimeurs pour éditer et A 

exploiter a frais communs. C était le cas de la Compagnie du Grand i 1 

Navire, ainsi désignée parce que ses livres avaient la grande nef Wa 

de Lutéce pour marque distinctive. La perfection de ses ouvrages Hn 

acquit une telle réputation qu’elle lui épargnait, dit-on, la censure 4 PH 

Vétranger. Un fragment de page des Décrétales de Grégoire 1X, in-f? | ij 

édité en 1585 par cette compagnie, et que nous reproduisons sans | iH 

réduction, permet de se rendre compte de la technique typographique i | l 

a Pépoque ott nous sommes arrivés de Vhistoire du Livre. Sans le i Hi | 

mélange assez fréquent des lettres u et y, qui la date, pourrait-on } H 

supposer a cette page un recul de plus de 430 années? Notre frag- | i 

ment représente un quart environ de la surface de la page; la colonne | 

principale se double a droite ainsi que celles des notes de texte et Heel | 

marginales. Le foliotage se fait, en conséquence, par demi-page; le i} 

groupe des trois colonnes de gauche portant le folio 991, le groupe 1), Hi 

de droite prend le suivant : 992, soit deux folios a la page. On peut a | 

conclure, sur ce simple apergu, || 

157. LALIBRAIRIE FRANCAISE. —1585.Fragment que les travaux de bénédictins | | || 
des éditions de la Compagnie du Grand Navire. étaient. passés du cloitre a Vate- ; 1 

b C'est le texte, avec notes marginales, notes lier typographique. | 

pee oes | 
en pages est si aotaie (un siecle seulement 158. Venise, te Vil natite | i 

aprés l'invention de I'lmprimerie) qu'on la croi-_ !e eee du livre typogra~ Venn | 
rait établie de nos jours. ef seg eB se — phique; Venise, dont nousavons | 

| 

| | |
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| | | relaté le réle actif et particuligrement brillant lors de !avénement du 

qa romain de Jenson, qui en fit de suite la base de ses célébres éditions; 

} 10S Venise — comme nous en 

| VITA OPPIANI LAVRENTIO  pouvons juger un siécle i 

| LIPPIO COLLENSE pists => ete eye 
| | dele a la lettre romaine et 

AMIN INTERPRETE- a su en perpétuer V’élé- 
: a gance. De l'emploi du pri- 

| Ppianus poeta patre ,Agefildo matre —mitif, sommaire pour les 
Zenodota natus, genere autem AXA textes de ses frontispices 

HH bo cilide Gubaie CHET HUE Dae elle est passée, elle aussi, 

| hes eee, optslentas offtt 7: in republi- a la pratique de la justifi- 

Wa | sCUUiEY, Brung teh wuedicttus, philofophia pluri~ cation a axe central, ot l’a 
WA eee anes uitam ducebat, net 1 a Ld , 

| | er mbuinfcemodi difciplina ey imomnibus libe~ — CONduite usage cu cil-ce- 
HM ralibus arnbus filiwm erudiuit,preapue i Mx~ lampe. Néanmoins, dans le 

Ni} fict,Geometnia, @7 Grammanat. Cum Oppia~ — SPecimen que nous repro- 
\ nus triginte annos natus effet , Sewerus Romano~ duisons, — et dont la si- 

‘wm imperator Zarbum uenit. (Oportebat ‘enim — gnature est garante de la 
| omnes reipublice optimates obuiam: smiperatori — Consciencieuse élabora- , 

WH ire.) Cum Agefilaus one ea hoc paruift- tion, — on observe une 
i} ceret ueluti homo,qui philofophicam uitam age  certaine atténuation de 

ii ret,egrinanem gloriam contemptui haberet ,1m— cette formule du cul-de- 

Hii | perator hoc iniquo anime tulit,e7 illum imMilett — lampe, ou plus exactement 

| | Adriana marys infilam in extlinm rufit, on qa de la silhouette triangu- 
| tum Oppianus patri congrederetur,fcripfit hee Jaire unique comme la 

| | elariffima potmata ,e- Romam profectus tempore. donne le titre fig. 143, des 
! Antonini rmperatoris fil Seneri(Seuerus eum va «  (Euyres de Clément Marot. 

a | fits aonarfferat hoc obtulit uolumen. ex: dignus ins Dans le titre italien, tout 
| dicatus eft, ut impetraret quid animo federet. ille i : : 

ae ; ; pratiquant la méthode 
| regreffum patris ab exilio penuit, q@ affecntus eft, Hee [Wisieurs doctolssrat 

WH) | eF pro quolibet cermne aureum nurmfina fifces me Oe eek 
wt pit,e7 in patriam cum patre regreffis,feeniente 1°S Ch en C&tachan’ a eae 
MIT Opp: - jonction et la préposition 

| | BSlss en pee ere eo donner du saillant 

Hi) | as nce rau — cate ede ac wots Yedettes, ot 000 
WA) | serve un parti pris de lignes 

} pleines, obtenues au besoin par un espacement exagéré des lettres et 

i | qui maintiennent a la page sa stabilité rectangulaire. 

Hh | 

qi | 
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t EE ] 

en 
|. 

F DELLA NVOVA NAT 

| plAse ) Pik NA Hi 
& | 

VERA ARTE MILITARE / 
DEL Wa 

| i 

Bee A NO A TO HN 
LIBR IVa 11. aT: 

Ne‘qyali oltre la piena informatione di tal arce , con breuiregole, per commoditi de } . 

Soldati; fecondo i precerti di CES AR E; chiaramente fi dimoftra, con | ; 
quanta facilita , & poca fpefa, potta ogoi Prencipe difenderfi, | 

combattendo in campagna con le fole fue forze da Hi 
qual fivoglia porentifsimo effercito. i| 

Con la mamera facile d'affalire, © vincere con le proprie milstie Hi Wil 

tutte le nations Heat } 

CHOON] PURSE V1 LB ani | | 

Or? Ber 7 EXG We 
he Aisa e HA 
OH Gd OES ey 
vp Re NE WHE 

t A yD via) HW 
VOU GES KSI | i] 

A ey SS EY UNIS | fl 

By a \s HR at 
WAC) <<, _ AT Wa 
PAL RL ATA Wy) DIVAN Se AZ Less Ha] | 
ES) OR Ons) oy, | | 

ana oe eh 
= BSS, ies GD ea | 

‘i 
Me-VEN ETA: OOD XXCY ae 

Preflo Aldo. | 
158. ve tree EN rave. — 1585. Frontispice, avec date singuliére, des presses d'Alde } | 

Manuce le Jeune. (Coll. Ed. Rouveyre.) i] 

Dp Entre tous les centres italiens, Venise maintient sa vieille réputation dans l'art de dis- Wt 

, poser le texte d'un titre; celui-ci, notamment, se préte a d'instructives observations. ><> | 

ii 
| | | 

| H| 
Hl 
Mi 
iM 
II} 

| 
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| | 158%. Nous avions cru d’abord que les deux lignes ditalique 4 

| \ du titre d’Alde le Jeune pouvaient étre — par tradition de firme —la ~ | 

Wt | reproduction des types originaux de 1501; mais, au moment dim- 

Hy primer, la communication d’un Alde portant la date de 1517, exac- ' 

| tement conforme comme gravure au spécimen de 1501 donné par la 

| Grande Encyclopédie, vient nous révéler la véritable fonte primitive. ' 

| Heureux de pouvoir, par cette bonne fortune, authentiquer la célébre 

Hil création du maitre vénitien, nous nous empressons de lui donner | 

} | | place dans notre galerie. J Relevons brigvement quelques-unes de 

HN ses caractéristiques. D’abord un nombre considérable de lettres 

HII liées : nu, ga, ma, sti, ta, na, ge, ne, au, ci, cu, um, te, us, tu nb, cla, ch, 

| Ht | fa, in, mu, ce, I, mo, ch, ef, ss, Hi, mi, is et dautres encore avec des abré- | 

Mit | Viations, qui marquent Vintention évidente d’une reproduction des 

WY liaisons et confirment Vexactitude de notre historique de Venchaine- | 

i | ment des formes de la Lettre d’imprimerie, si l'on veut bien observer | 

i | que le type nouvellement adopté était la capitale romaine d’inscrip- 4 

| tion, a laquelle Jenson n’avait fait qu’ajouler une minuscule, et qu Alde ) 

Win | Manuce, en gravant l’écriture de Pétrarque, n’avait d’autre vue que 

1 | | de doter le Livre d’une variété de minuscules de texte; il ne concevait 

] méme pas encore la nécessité de toucher a la forme de la capitale, 

| | tout en ayant néanmoins Vintuition d’une pente qu’il ne fait qu’es- 

NN quisser. I] A Vappui de ce dire, notons un détail, qui est une révée- 

i i| lation : dans Védition qui nous occupe, on voit figurer a Vacheveé 

| } dimprimer, comme une énumération de unique série de types créés 

WW) par Alde : un alphabet de minuscules. 

/ || \ | 

VV 159. Malgré les coups recus et les péripéties d’une lutte dont 

} \] | nous nous sommes plu a marquer les phases, le passe-partout résiste; 

my) | il va bientét, appelant a son aide la taille-douce, ou gravure en creux, 

} 14 | triompher de Vimpuissance de la gravure en relief a lui conserver 4 

TW | son unité de composition. Du reste, l'utilisation dans le Livre des 

il i | sciences du dessin fait surgir 4 ce moment des spécialités profession- 
: i} | } | nelles assez curieuses; par exemple, celle « dimprimeur en mathé- 

| | | matiques », de « peintre géométrien ». On multiplie de plus en plus, 

NN dans les encadrements, les cartouches, les compartiments, c’est-a-dire 

| | | i | les passe-partout, au milieu desquels on loge le texte. On fait meme 
MI) du procédé une exploitation spéciale; car on vendait, parait-il, a 

WN | 
WN | 

Wad | 

| i
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Anvers, en 1555, un album de spécimens de cadres a compartiments : | 
. gravés en taille-douce, a usage des libraires. B Néanmoins, en 1593, HN 
: parait le Livre de Pourtraiture de Jean Cousin, dont le titre est une des | I 

derniéres tailles sur bois, eeuvre fort remarquable, tant par la gravure ! | | 
ii 

iy i 
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159. zerour av passe-partout. — 1593. Titre du Livre de Pourtraiture, de Jean Cousin, de | 
Vimprimerie de Jean Leclerc, a Paris. (B. B.-A) | 

| 
s Dp A une époque oi I’on se plaisait a surcharger le titre du Livre de presque tout le contenu I 

, de la table des chapitres, on doit admirer sans réserve le joli parli tire de deux simples | | 

I culs-de-lampe, l'un de capitales de romain, l'autre de bas de casse ditalique, se fondant avec | | 

| une parfaite harmonic dans le décor @ cartouches du passe-partout qui les contient. s<8 : 

| ae 
elle-méme que par l’élégant parti que le typographe a tiré du texte ; || | 

de deux culs-de-lampe, alternés de romain et CVitalique, évoquant | 

comme la silhouette de la vasque d’une des délicieuses fontaines, } | 

charme des bassins et des pelouses des palais de la Renaissance. ii 

| | 
| 

| 
‘5 | }
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| | 160. Malgré Vinconvénient, pour son emploi dans le Livre, de ; 

| Vobligation d’un double tirage, la gravure en creux progressa rapi- { 
dement vers le milieu du xv1° sigcle, en raison de la faculté qu’elle 

| donnait aux artistes dessinateurs d’exécuter eux-mémes leur composi- 
| tion sur une plaque de métal et d’en opérer la morsure a leau-forte, 

| méthode autrement plus simple et plus rapide que celle de la taille en 
| relief sur bois. 2 Un des premiers graveurs 4 l’eau-forte fut Weeriot, 

auteur des Embléemes de Georgette de Montenay. Le succés du pro- 
} cédé fut aussi vif qu’instantané, parce qu’il répondait — comme 
WN toujours en pareil cas — aux besoins de la Librairie. Mais, il faut 
} bien le dire, ce succés fut en bonne partie l’ceuvre de la plus impor- 

tante firme du siécle, celle des Plantin, a Anvers. 

i ) 

160° -160*. Christophe Plantin était originaire de Tours. II 

/ avait appris la typographie a Caen, puis était venu ensuite a Paris, 

| / dot bientét il dut s’exiler. DB En 1555, il se fixa a Anvers et recut 
} : du roi Philippe II le titre darchitypographe. Il avait acquis certaines 
} | séries de poingons de Vatelier de Claude Garamond et Guillaume 

Hi / Le Bé lui grava des caractéres dont Vexcellent spécimen que nous en 
| donnons permettra d’utiles et intéressantes comparaisons entre ce 

| quwil tient du type Garamond et ce que lui devra plus tard Philippe 
| Grandjean dans son romain du roi. La caractéristique de cette fonte, 

Hi en effet, est qu’on y remarque autant d’emprunts de tradition que ' 
WN | innovations pures. Nous les résumerons en observant que dans le 

| | romain, la majorité des poingons du bas de casse est une répétition, 
{Wi avec trés peu de variantes, des formes-types de Claude Garamond. 

| il La facture des capitales, au contraire, avec l’engraissement marqué 
| de ses pleins, montre une application presque complete du /rait hori- 

WN | zontal d’empattement qu’adoptera en partie Grandjean et qu’unifiera 
MIN | Didot. La réforme de ce dernier est donc la en germe. L’A, 1M, 

} | VN, le P, ’X, leV et ’U sont a peu prés les seules lettres conser- 

WA | vant l'empattement triangulaire du Jenson-Garamond. IJ Quant a 
ii } Vitalique qui accompagne ce romain, il nous parait difficile de se 
I) | prononcer sur son authenticité d’époque, d’abord pour étre presque 
HHI) | contemporain du chef-d’weuvre exécuté pour Francois I", il y a lieu ) 

i détre surpris de n’en plus trouver forme. Au contraire, il supporte 
| fort bien le rapprochement avec les italiques de Grandjean et de | 

i | { 

| | | 
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160. 1a cravure EN creux.— 1574. Frontispice d’un livre de l'officine Plantinienne. (B.B.-A.) | 

b Etant donné la révolution opérée dans la technique de l'illustration et de l'ornementation } ! 

J, du Livre par les procédés de gravure en creux (taille-douce ou eau-forte), nous devons We I 

en faire état ici, ne fat-ce que pour marquer la naissance du premier rameau de l’arbre, au- | i 

jourd’hui si touffu, des procedés d'impression. seg Sek Te Teh Teh Ub Te Dep i | 

| Ha 
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ooo TTT } 

| La seconde impression de Plantin, également de | 

| Flores de L. Anneo Seneca, traduzidas de Latin en | 

| Juan Martin Cordero Valenciano, y dirigidas al muy 

Lopez. En Anvers, En Casa de Christoforo Plantino, 

MII 1555. 
WM Voici ce que M. Rooses dit de cet ouvrage : “ Li 

i} des Flores de Seneca datesdu 9 aotit 1555. Ce jour, P 

| | plaires reliés A Martin Nutius, 2 5 "l2 sous la piece”. ] 

| WE que les reliures de ces cing volumes sortaient égalem« 

HN | Un exemplaire de ce livre habillé d’une ravissant 
i) connue des bibliophiles. On en trouve une reproduc 
i) A collection of ‘facsimiles from examples of historic 

Hh Londres 1889, N° 50 (34) avec la description suiv 

HI} | resque binding, sixteenth century... bound for L. I 
} | | 1555” (N° 1390 du catalogue). EZ. Hannover, Kun. 

| | | Copenhague 1907, N° 39 (p. 58) en donne égaleme 
| 1) Cet exemplaire, reproduit parmi les planches t 

WY de la grande bibliothéque anglaise The Hamilton Pc 
MI Beckford (N° 2126 du catalogue de la vente, Lond 
| | veau brun avec dorures. Les ornements de cette cc 

| | | ) fe day ah ee an oe ee 

HI) | i \ C'est une nouvelle bonne fortune, en cette fin de chapitre sur «1’CEuvre francaise de la 

MY \ D Renaissance», de pouvoir profiter de la récente publication bruxelloise pour authentiquer 

WH } a son tour le romain de Le Bé et marquer sa place entre ceux de Garamond et de Grandjean. 

wih 
WY ! 
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| eos | | WD 

| Fournier, c’est-a-dire de la fin du xvmr’ siecle (voir fig. 32, 206, 208, : | 
219, 221). I] Christophe Plantin possédait deux succursales, 4 Leyde Wa 
et 4 Paris; sa maison d’Anvers comptait, a elle seule, 17 presses en i 

activité. A sa mort, ce dernier établissement échut a sa seconde fille, | 

mariée a Jean Moret, dit Moretus, et ses descendants continuérent WT 

ses travaux jusqu’au moment ow la maison fut transformée en musée I | 

typographique. lil Les frontispices au burin de Vofficine Plantinienne 1 

donnérent le ton et 
He 

mS a i ' 

inaugurévent lerégne AU PRUDENT SENAT Hh 
du passe-partout, dé- I} | 

cormais sans con- ET PEUPLE D’ANVERS, a 
trainte, puisqu’il ne ) HN] | 

oe eoneeag CHRISTOPHLE PLANTIN. | i 
rage - ne 160”. Vorricise pLawtnenne. — Capitales du romain i} | 
graphique. Sa mode de Guillaume Le Bé. ; AMA 
s’étendit a tout le xvn° | 1 

siécle, provoquant un engouement qui dure encore. I] L’école d’il- | i | 

; lustration que constitua Vofficina Plantiniana compta les meilleurs gra- me ed 

yeurs au burin des Pays-Bas; ses frontispices, chargés et lourdement | ; | 1 

échafaudés, s’éloignaient de lancienne typographie 4 compartiments RTH 

et des premiers titres 4 axe central; mais ils répondaient a ce besoin i} | 

Warchitechurer tout décor, qui fut le theme favori des compositions de | | 

la Renaissance. La gravure en relief se perdit peu a peu dans les I 

wuvres d’artistes, se réduisit 4 quelques grossiéres vignettes et resta eT {| 

confinée dans les canards, pigces populaires débitées a vil prix. | i 
ev 

| 1 
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Wi a 
ae 4 ee : : 

Hi| EVOLUTION de la Lettre d'Imprimerie. 

| £ | 
| > ene LEUVRE FRANCAISE 

| du XVIIF siecle, 

mI} | 
| | ee XVII SIECLE. 4 Nous entrons dans la période des conflits 

| religieux provoqués par la Réforme, qui eut une séricuse réper- 

| cussion dans Imprimerie. Celle-ci s’industrialise sous Vaction des 

| compagnies d’édition et des grandes firmes comme celle de Plantin, 

laquelle prend la téte de « Vimagerie sur cuivre » et parvient 4 impo- 

} } | ser « sa passion architecturale » aussi bien que le « mysticisme de 

} | ses frontispices » a la librairie de tous les pays latins et méme teutons. 

} | W La littérature s’est modifiée 4 son tour, et « malheureusement si les 

| | « libraires n’ont plus la bride sur le cou, ils y ont la corde, objecte 

| | « Henri Bouchot, car on les pend et on les brile 4 la moindre infrac- 

Mi | « tion aux bienséances politiques et religieuses ». Sous un tel régime, 

| | que peut-on éditer en dehors des ouvrages de théologie ou de piété, 
| dont la taille-douce est le décor quasi-officiel ? Les applications du 

al mobile typographique restent donc stationnaires. 

) WI 1G]. Dés lors, quel réconfort n’est-ce pas de découvrir, dans 
WI une période ainsi troublée, un milieu ot Von travaille avec calme et 

WN ot le romain et Vitalique de Garamond concourent a lexécution } 

| | dune ceuvre de si belle allure et d’autant de distinction que le titre de 
i cette édition espagnole du Don Quichotte/W Comme dans le frontispice 

i) | italien fig. 158, la forme rec- 

| | | tangulaire est maintenue sur )b Nous avons grand plaisir placer en téte de 

| | toute la surface par la répar- A la production du XVII° siecle cette page d'une | 

nl Monin neater enlemcce tres grande pureté de style, qui marque l’apogée de 
| Be 8 P ”? — Tart typographique espagnol. Sa noblesse rappelle le 

WN néanmoins, dans la partie — pompeux décor Louis XIV, mais son principal mérite 
| supérieure, la forme idéale est de ne comporter aucune faute de technique. & 

HY | 
| 

| |
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161. rveccrapuie EsPAGNoLE. — 1605. Titre d’une édition madriléne du Don Quichotte de | 

} Cervantés. (Coll. Ed. Rouveyre.) 
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} | aa OOOOOOOOeeeeaeaeas«qsanaaeaee—— ss 

| : triangulaire, qui se silhouette en dirigeant sa pointe vers la ligne j 

| finale du dernier des trois culs-de-lampe qui s’y superposent, 
atténue d’une facon trés sensible, par son élégance, ce qu’aurait eu de 

| forcément confus un groupe aussi compact. I) L’audacieux flanque- 
i | ment de la date de chaque cété de la marque de Véditeur est une 

i | trouvaille qui prouve le gotit et initiative des techniciens de l’époque; 

i | cette conception, symétriquement réalisée, est amenée du reste de 
} facon touta fait naturelle. Enfin, dans son ensemble, cette composition 
| | décéle une recherche de tons dégradés et diffus. On n’y poursuit pas, 

| comme dans les titres 144, 145 et 158, l’effet du mot vedette, destiné 

| | a frapper l’cil dans une exposition en Vitrine et a se faire sa propre 
| | publicité; ici, le but qu’on s’est assigné est fort différent et Vart pra- 

i \ tiqué tout autre. Au lieu d’une opposition violente, c’est au contraire 
} | le développement d’une gamme serrée de tons harmonieux se sou- 

| tenant comme dans un panneau de tapisserie. Et, en effet, c’est bien 

HT au décor somptuaire qu’on doit rattacher la tenue de cette page, pure 
| | | de style et parfaite d’exécution. 

WN | 162. Revenant de nouveau en France, nous avons la sensation 
. } } | qu’on y travaille aussi, et d’une fagon trés fébrile. Le développement 

Hy | de Véchelle des corps des capitales, que nous expliquerons bientst 

| | } | par Vusage des lettres de dewx poinks, forme déja une série propor- 
} | ! tionnée d’initiales qui permettent d’établir avec facilité, dans les titres, 

WA les plus longs et les plus nombreux groupements de texte. Les types 
| | | | Garamond, appropriation de Valphabet romain de Nicolas Jenson et 
HH | | de Vitalique V Alde Manuce, sont d’un emploi général et caractérisent 

I}! | la typographie du xvi siecle par leur note bien frangaise. Ce sont 
NH ces caractéres, d’une si personnelle mise au point — ainsi que nous 
| || Vayons montré aux n° 12 et 13 de Vhistorique de ’empattement — 
WN | que reproduisent ou pastichent tous les tailleurs de poingons, qu’ils 
| | le maintiennent dans sa forme arrondie ou quils le rétrécissent 

| afin de Vadapter au petit format des éditions en usage. Ce furent ces 
| | 1 | types, enfin, qu’adopterent les Elzeviers pour Vimpression de leurs 

| || ouvrages, d’ot leur vint le nom d’e/zéyvir. W La censure qui pesait 

iy sur les produits de ’ Imprimerie amena la pratique clandestine de la 
Hy | profession. Le titre Les Tragigues, triangulairement disposé 4 la 
| francaise, ne comporte pas de nom d’auteur ni d’éditeur, mais la 

ii | 
AW 
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162. irs tyres carartonv. — 1616. Titre avec désignation d’une imprimerie imaginaire. aa 

Dd En France, la formule & axe central est définitivement entrée dans la pratique et les By | 

| , caractéres, Garamond y font merveille. Souvent, par exemple, et comme signe des temps, | | 

les titres d’ouvrages paraissent sans nom d'auteur ni d'imprimeur.c&> T¢8> S¢& DU TOA | 
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eee i —— 
| 163. La Hollande profitait 8 ce moment des dissensions qui | 

| mettaient en France les partis aux prises, pour se substituer aux \ 

MN) i || 
} | - 

: POEMES 
| ’ | 

| | DAMOVRS. | 
| DE | 

MII B: BADDEL, BASSINOIS. | 
| On fe voyent les diverfités 
| AMOUREVSES, | 

SSS, 
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WN Nererceeaee | 
: | : En Amstre pam, 
Hh Imprimé par Paal Ravefteyn, 

| | ANNO MDC XVI. | 

HI | | 

i] i] 
i i eae | 

ii) 163 w'rrprmtertE EW HOLLANDE. — 1616. Titre d’édition de limprimerie de Paul Ravesteyn, | 

| a Amsterdam. (Coll. 1. Le Petit.) 

} Dp Le double filet maigre encadrant ce titre est une particularité que nous retrouverons tout 

WW), Y, 4 Vheure sur la page de Table de la « Gazette» de Renaudot, avec, comme variante, | 

Wa des vignettes aux quatre coins ainsi qu’au centre de chacun des cotés. L’époque Louis-Philippe 

inh fera revivre le meme encadrement de pages. Sed Des Tek Tek Teh Tes De TP | 

Hil) | 

HH 

| 

ii 

HW P| i} |
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des Bureaux d’Adrefle de France. | | 
i A HN 
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oe a | 

KC iH 

AvBureau d’Addreffe,au grand Coq, r¢ dela Calandse, il mh 

fortant au marché neuf, pres le Palais a Paris. |, | 
qi 

Mobic: «xx! | 
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| éditeurs nationauxens’imprégnant de latechnique frangaise. Signalons 

| la forme nouvellement introduite de 'U capitale dans la ligne « amou- 

MAI i reuses », la particularité de En du lieu d’édition et Vorthographe de ce 

| | dernier: Amsiredam. La gravure représente le Jugement de Paris. 

i 164. Cest au milieu de la tourmente intellectuelle que Von 

| | connait, par conséquent en pleine insécurité commerciale, qu’apparait | 

| | chez nous le journalisme sous la forme du périodique de Théophraste 

Wi Renaudot: la Gazette de France. Au point de vue qui nous intéresse, | 

| | | cest-a-dire celui de la forme et du réle technique de la Lettre dans | 

| | Vinterprétation typographique des textes, ce titre permet de constater 

| | que nombre de publications modernes envieraient la présentation . 

Hi du premier numéro de leur ancétre pour la logique de sa confection 

} | | et Punité de ses éléments, c’est-a-dire de son style. Le matériel se j 

WN, | trouve si bien combiné que le professionnel qui ne serait pas un peu 

| | | bibliophile, c’est-a-dire dont V’ozil n’aurait pas suffisamment d’exper- 

i | tise dans les productions des premiers temps de I’ Imprimerie, s’écar- 

| | | terait stirement de plusieurs siécles s’il entreprenait d’en fixer la date 

II} i} sur le seul aspect de la forme des caractéres et de leur disposition ; 

} | | typographie qui du reste devait faire époque, puisqu’elle est parvenue 

i) presque intacte jusqu’a nous. 

WT 
iH | | 165. Cette publication, paraissant sous forme de brochure, 

} ) empruntait les formulesdu Livre: frontispice, dédicace, etc.;celanous | 

| yaut la délicieuse page de préface de ce numéro, aussi révélatrice de | 

| | | | 

| | | 164. ve premier péRIODIQUE FRANCAIS. — 165. ve prerier péRIopIQuE FRANCAIS. — | 

i 1631. Titre un peu réduit de la Gazette de 1631. Dédicace du premier numéro de la | 

NN) | | France, de Renaudot. (vorr PAGE 233.) Gazette de France. (Yor PAGE 235.) | 

| | i N Ce titre de notre premier périodique fixe b Poursuivant l'analyse typographique de | 

i 1 i dD: vraiment l'interprétation du texte et Ys \'ancétre de nos périodiques, relevons | 

ti Tusage de 1a lettre romaine dans le titre fran- dans la composition de cette page de dédicace | 

Ht | gais & axe central. Forces de corps et groupe- _d’abord le bandeau de téte aux armes royales, 

Ni} ments s’y jouent trés heureusement ; et si l'on avec ses génies sonneurs de trompe symboli- | 

| ii peut faire quelques réserves sur la répartition _sant 1a Publicité naissante; la ligne AU ROY, | 

} de certains « blancs », n’oublions pas que sur en lettres de deux points et ponctuation de | 

Wi | ce point l'outillage reste toujours sommaire corps de bas de casse; un exemple original | 

NW | et quiinterlignes et lingots systématiques ne de lettrine non habillée et de poinconsd’italique | 

Mi | paraitront pas de sitdt. c& seg Sef Te — Garamond de la plus audacieuse facture. »& | 

HU 

] 

i i } 

a |
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guielle a remportez fur tous [es ennemu, @) par la pie Ha 

rite de ceux qu'il luy # ple favorifer de(a protection @ ii) Ht 

bien veillance, Iufques icy Uheur @) la valeur de Voftre A | 
Maicfte( Sir B) ont mis les affaires de ce Royaume a y P| : 
un poinck , qui luy Jere de Panegyrique eternel @) d'A- ll iI 

pologie offcbne a fon premier Miniftre. (hacun re- il Hi 
connoifant que Votre Majefté par fes dixins (onfeils | i) 

eft plus abfolite chex(oy, plus cherse de fes alliex, redoutce Te} : 

de fesennemis, eo respettee de toutle monde : bref, seft i Ht 
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Hi SS ere ee ne ae | 

1| technique que le frontispice qui la précede, lequel nous mit sur la | 

| voie de l’échelle des corps obtenue par Vutilisation des séries de lettres 

| de deux points dont nous parlons plus loin. Nous nous trouvons 

la, pour la premiere fois, en présence d’un spécimen copieux de 

| Vitalique Garamond, imprégné de toute sa saveur primitive et de 

| Hi la haute fantaisie de certains de ses signes, par exemple ses deux 

| formes d’ey, ses deux wils de z, ses doubles lettres cf (3 poingons), | 

Hh y (3 poingons), Vu-y de commencement, Voriginalité du Z capital 

| _coupant par le milieu le mot GaZeHe, le C descendant du mot Chacun, | 

| a la quatorzieme ligne, les différences de ligne et d’approche, Wun si | 

a charmant imprévu, et quantité autres particularités qui s’offrent | 

I pour ainsi dire 4 chaque mot. AQARARARAVeagaaaaa | 

| 
i 166. Rien ne pouvait nous enchanter davantage que la décou- i 

| verte d’un dessin de lettre fantaisie dans les titres typographiques, 

| i avant les collections de Fournier le Jeune. Bien entendu, il ne s’agit 

| | ici que d’une taille sur bois; mais, précisément, il est fort intéressant 

| de constater que dans ses multiples adaptations Fournier avait puisé 

| a d’autres sources qu’a l’weuvre des taille-douciers de son époque. Il 

|| west pas douteux que le dessin des lettres du mot Gazelle reproduit 

MI} i ici a inspiré le maitre graveur du xvur° siécle, notamment dans le 

| | | type n°1 de notre figure 209, idée reprise récemment | 

WW | dans une imitation ifalique dénommée Fournier-le-Jeune. A B C. | 

| | 167. Voici une table alphabétique qui constituera une documen- 

WIN | tation précieuse en méme temps quelle fera la joie de plus d’un de 
\| | nos modernes ingénieurs en publicité, par son énumération de la 

\ |) yariété d’annonceurs qu’avait déja 4 servir leur génial ancétre. 

NY || : 
WN | 168. De ce qu’au xvn’ siecle les Pays-Bas furent une succursale | 

nA | | de la France dans la production du Livre, il résulta pour ce pays 

\| | | une période particuligrement 
| brillante, ot intelligence des 166. LE PREMIER PERIODIQUE FRANCAIS. — 1632. 

| ‘| ae oe ES Titre de départ de la Gazette de Renaudot. 

MV) puigies tee ron ss ee ee \ Tout l'attrait de cette figure est de montrer un | 

| | } ees lashaeete des besoins D des premiers spécimens de « lettre blanche » 
| | et sut tirer le plus heureux dont cent ans plus tard Pierre-Simon Fournier déve- 

| | partidescirconstancesquiles  loppera le théme, & S28 Te Tes Te WP 

| i | 

i | 
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Wars a2) Once tourbillonsde feumefléz de cendres 8 De Naples | WN | 

ae de pictres vomics & jetécs auloing pat letrou le 4. Ocfo. it } 

Res Wa 4 delamontagne dc Somme pres de cefte ville, 1432- | | 

GE ees recommancenta troubler neftre repos & Fen- HH 

; 14 REG” dentinutile toute Vinduftriedes Ingenieurs & al 

A) Rt) NAS 3 g 2 
| 

i (Fd oe SN pionniers qucnoftre Vice: Roy aenvoyez fouz | 

RE ON lacharge du Marquis de Vico pour remedier & | 

S ce defordgc, & notamment pour donner cours 
a iy 

, alagrande quantité d’¢au qui chef fortic, dont l'odeur enfoufrée 
! | | 

‘ saugmentant parla corruption que le {ejourluy aporte,ett intolera- Nai \) 

ble a tout ce pays. 
Tne 

Lamiferable mort dit Prince de Concha, aveniicen prifon, cOme 
Hi) | 

eee ae apatland aur ee 
ve i 

qui fe font abfentez de cefte ville fort mal contens., ap 
i \ 

reilles recherches, dontils (¢ crayoignt exempts & privilegiez. Nos | | | 

foldats Italiens& Efpagnols {efone entsepris, S¢ eftans venus des Haat 

parolesaux Peiealent dermeuté malas yns (urla place de pare Hit i 

& dautre done on.ne a pas encorle nombre; non plus que le | | | 

vray mou ec eur quere ¢; g ak 
| 

Les PeresThirmothdePeren Sicilien & Tean Thadée di S. Elifeo,EE De teme Wh 

pagnol, (les deux Carmes déchauilea,dét jc vous ay parlé)font partis le 9.0&eb. Waa 

pouraler refideren leurs Diocefessayans cfte confactez dans! Eglife 1632. ae 

. sents Dame Anima parle Cardinal Spada des le a 
AH 

pall :le premier pour Archeve(que de Babylone, auquel le pat- | i 

hase fut Meciete eects ae Taaniia! le fecond pour E~ 

vefque d’Hifpaan,metropolitaine de Perfe. 
Hi 

Levingt-neufizfme dumefmemois,le Pape tint Chapelle cn celle 
Hf 

. de Montecavalto,oitle Cardinal de Saint Onufre,fiere de fa Sainteté 
i} | 

-chanta laMeffe en memoire de fon couroseméta pareil jour,auguel Hit 

‘on fait recommancer heurcufement la dixiefne année de fon Ponti- as | ii 

ficat. Elle eftaléc dela au Chafteau Gandolphe ot clle- doit fejour- Ae i 

nex jufques & la felte de Touflaints. aie | | 

L’Ambaffadeur de Savoye in’a pas épargné la poudre a. eafinst aux | 

: feux de} vil a faits trois jours la ‘naiffance du fil ae 
cux dejoye quiil a faits trois jours dorant pour 1a ‘nai pa lu a 1 | | | | 

- de ete see & Cardinaux quiluy fontaf- 
eli i 

: fectionnez cn ont fait dc me! me. 
i} ii 

Les Galeres de Malthe enayans prisdeux Tarquefques chargées 
\| i 

‘ demarchandifes, mais dénuées de gens ,pour ¢é qu elles leur dou- i i 

i ment femnps de fe fauyer a terre, ont efté contremanddes & retout~. 
! | | 

nent aleur port. 
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favorisaient. I Au reste, la législation frangaise de 1626, si dure | 

ii envers les imprimeurs ou distributeurs d’ouvrages interdits, avait fait } 

i la fortune de nos yoisins. I! Les conditions du transport des livres ne | 

durent pas étre étrangéres a la petitesse des formats qui caractérise | 

| les éditions hollandaises. Quant 4 leur typographie, elle suivit et 

| s’adapta les régles frangaises au cours de tout le xvm" siecle, lequel 

| nassista A aucune transformation sensationnelle. D C’était facile, les | 

|| Elzeviers, comme Plantin 4 Anvers, s’étant rendus acquéreurs de 

| certains caractéres lors de Vinventaire de Garamond en 1561, comme 
i . sy * 415 

| ils en achetérent aussi a Le Bé, son éléve. 

Hii J IMPRIMERIE ROYALE DE 1640. 2 Ce projet, congu par 
i . : 2 o's : 

il Le Louis XIII, enthousiasma également son ministre, qui apporta i 

| ses soins éclairés a sa réalisation. Tout d’abord, la préoccupation q 

i dominante de Richelieu fut de réunir un personnel de choix. Les | 

1 | publications des Elzeviers, avec leurs frontispices en taille-douce, 

| | qui Vémerveillaient, fixerent son but, et c’est d’elles qu'il s’inspira | 

| | pour réaliser Ventreprise (*). Il fit donc écrire a Vambassadeur de ] 

} Hi France a La Haye ner j 
| | et Bee 6 LE PREMIER PERIODIQUE FRANCAIS. — 1633. Inventaire 

NH pour s’enquérir de des adresses du Bureau de rencontre. (Coll. de M. le duc 
id la recette de lencre de la Trémoilte.) ) 

| 5 
| employee dans les D Enfin, pour clore cette série d’exemples de la technique 

HI ! ateliers hollandais, Us typographique déployée par l'imprimeur de la « Gazette», 

| | | «ou Von aun secret laquelle, avant de devenir politique, avait été l’organe d'un simple 4 

MN qui rend la lettre bureau de placement, signalons la composition de cette Table 4 

WY besuccum olde belle alphabétique d’adresses, qui prouve en toute évidence que les 

| Bp eV’ compagnons qui !’établirent — concurremment avec les spéci- 

| ' et plus nette », ainsi mens précédents — étaient maitres en la pratique de I « art 
NH, que de bons compa- moderne» de leur temps. 28> Def Des Tes Tek TP 

HN 
1] \ i} —_ \ 

| hi ae est bon de placer ici un détail susceptible d’éclairer les causes qui purent déterminer 

| la conception et la réalisation de cette idée royale par Richelieu. C’est une note de 

1 A. Claudin a propos de V’édition d’un ouvrage de Vimprimerie personnelle du cardinal, 

WN |) A Richelieu, en 1653. Bb « L’imprimerie du chateau de Richelieu, sur les confins de la 

Wy | « Touraine et du Poitou, a été installée aux frais du cardinal de Richelieu, sous la direction 

| | 1 « de Migon ou Migeon. Les livres qui sortirent de ses presses sont remarquables par la 

i) ! Hi « beauté du tirage et surtout par la netteté des caractéres, presque microscopiques, au point \ 

Hh | } « de pouvoir rivaliser avec les plus belles éditions des Elzeviers, Ces caractéres sont tellement jolis 

! 1 } « que quelques auteurs ont prétendu que la fonte en était en argent. On croit communément 

| I ' « quiils provenaient de la célébre fonderie de Jean Jannon, l’éminent imprimeur Sédanais. » 
| i) 

| | i 

| | | | 
| 
Hy 
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| Paty TH ovo) tS en 
| gnons imprimeurs « qui seraient peut-étre bien aises de venir gagner 

mieux leur vie par deca », c’est-a-dire en venant former l’équipe de 
| VImprimerie royale qu’il se propose de créer. La lettre du surintendant 

Hi Sublet des Noyers, 4 laquelle nous empruntons ces citations, fixait 

I méme la composition de cette équipe : « quatre pressiers et quatre 

i) compositeurs et entre eux si l’on pourra en avoir un qui sache faire | 

| cette encre »; et l'on « voulait traiter au plus tét avec eux pour les i 

frais de leur voyage et pour leur entretenement comme entre parti- | 
| culiers ». Cette demande est du 16 juin 1640; le 17 novembre suivant, 

i soit cing mois apres, les ouvriers étaient installés au Louvre et le car- 

| i dinal leur faisait sa premiere visite. BD Parmi les imprimeurs parisiens, 

} un ancien syndic de la corporation en 1602, qui depuis avait été le 

i) chef et ame de la puissante compagnie d’imprimeurs-libraires qui 

i montrérent une si grande activité au début du xvu° siecle, Sébastien | # 

i} Crampisy, lequel en outre avait été échevin de Paris et tenait boutique 
i a son compte dans la rue Saint-Jacques, fut le maitre 4 qui Richelieu 

iI confia, en 1640, la direction de Imprimerie royale, dont les ateliers { 

i occupaient, dans les batiments du Louvre, une série d’appartements 

ll | en enfilade d’une installation sans rivale. 1 C’est, bien entendu, le ‘ 

| i matériel typographique créé par Francois Iv en 1539 qui forma le 

WN | premier fonds del’installation de Louis XIII. On débuta par V/mifation 
HY | de Jésus-Christ, un bel in-f? imprimé avec les types de Garamond, mais 

| | dont Vexécution n’approchait pas encore de la perfection des elzé- 
) | | Viers. IW Le successeur de Cramoisy a la direction de Imprimerie 

WN | royale fut Antoine Vitré, imprimeur-libraire, l’un des personnages les 

WV plus considérables de son temps, syndic de sa corporation lors de 

| | ii Vavénement de Louis XIV. Il accentua encore dans le Livre Vallure 

i] | | solennelle inaugurée au début du régne de Louis XIII. Le poste lui 

WN fut confié par Colbert en compensation des débvires qu’il avait éprou- } 

iil vés dans l’édition d’une bible polyglotte au sujet de laquelle il s’était 
il entremis pout le roi dans l'acquisition de matrices orientales. Depuis 
| i 1621 il était imprimeur royal pour les langues orientales et il avait 

| 1 | | publié le premier ouvrage syriaque tenté a Paris. Au cours des embar- 
{| i) ras multiples que lui suscita Vexécution de sa bible, il continuait 3 

WA i) d’imprimer chez lui des ouvrages arabes, turcs et persans. Il mourut, 
| | i du reste, peu aprés sa nomination. Le désordre qui s’ensuivit fit qu’en 
NW quelques années l’établissement royal engloutit prés de 400.000 livres 

il 
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l 
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ih 

| DISCOURS Hei 
ma ie 

DE LA. METHODE Wh 
Pour bien conduire fa raifon,8¢ chercher i \W 

Ja verité dans les {ciences. HNN 

| Prius Mi 

| DA DIOP TRILO V-E. A) 
| 

LES METEORES. it 
ET 1 | | 

LA GEOMETRIE. wt 
‘ 5 Hl 

Qui font des effais de cete METHODE. Tne | 
i) | 

9 IN EM < I | VSN a 
: SI SATII GA Me 

ya WN VERE Las > al x i | 
Ch) eB es aH 

Hl ) 

a LEYDeE } | | 

De l'Imptimeriede kan Marre a | 

cfs loc xxx var | i} 

Aneg Pripilege. | i] 
We 

168. ves types GaRA ond EN HOLLANDE. — 1637. Titre de la premiére édition du célébre | | | 

ouvrage de Descartes. (Coll. H. Masson.) | | | 

; Dp Les rigueurs de la censure, en faisant émigrer en Hollande l'impression d'une bonne par- qe i | 

Y, tie des ouvrages francais, provoquérent également la nécessité d’y importer les types de ll | 

| Garamond, lesquels, dans un emploi identique, rencontrérent le méme succés. o& Sek Sek ay i 

a | 

| An | 
Wea | 
el
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i NE EE 

| pour la production d’une soixantaine de volumes sans valeur notable. 

| D Louis XII avait aussi encouragé les essais de Pierre Moreau qui, 

I} | 

| OV 
Wii || LA CLEMENCE 

HI 

i 

i TRAGED 
Wi | ) 
NH | Horat.--—-— cus letta potentererit res ‘ 

MA | Nec facundia deferét hunc,nec lucidus ordo. 

WAN 
WN ESR EERIE ae 

mI), SLO NGG 
} | 

} | | Inprimé ARoiten aux deffens de PAuiheut, o fe verident, 

WIN) A- PARIS, 
WN Chez TQVSSAINCT QVINET, au Palais, foubs: 

| | la montée de la Cour des Aydes, 

MWA [aM ED CU Lhe 
| | AVEC PRIVILEGE DV ROT. 

j | 169. irs teres Garattony EN FRANCE. — 1643. Titre de l’édition originale de la tragédie 
| | de Cinna. Typographie rouennaise. (Coll. J. Le Petit.) 

| | b Les caractéres Garamond sont arrivés au point culminant de leur vogue et leur échelle 

| i J, de corps présente une gamme réguliére atteignant aux plus gros corps gravés alors. j 

|| } 

| Hi en 1640, grava et présenta quatre sortes d’écritures qui n’eurent 
| qwun succés éphémére dans le texte du Livre, auquel on les destinait. 

| 

NV ( 

| | | | 
i i Ii 

MI | |
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169. Nous ne laisserons pas se clore l’époque de Louis XIII sans | HI 

compléter notre série de spécimens par quelques exemples marquant | | Wil 1 
| a Wi 

LE || 
at 

MENTEVR | ’ Wan i 
| i ! 

aH 

COMEDIE Wh . eta 
an | 

| \ | 

2, 1D NA. CF SC | Wa 

VANE AES Wily 
ae eee! Wes Wt 
Ly EC! am TT 

3 Imprimi aoien, & fe vend | | ; | 

A PARIS, a 
CANTOINE DESOMMAVILLB,} | Ae | 

| enla Gallerie des Merciers, | ae 

ch ! al'Efcu de France, , Au eat 

| Er { Palais ian 

jAvevsTiN Covrse ,en-lamefme | it 1 

t Gallerie, ala Palme. J yt iy i | 

—$—$—$——————— Vana | 

Mw Des x LEY. An 
AVEC PRIVILEGE DY ROT. TT | 

170. ies types GARAND EN FRANCE. — 1644. Titre de l’édition originale du Menteur, de \ | WI 

Pierre Corneille. (Lib. Larousse.) ‘RL i| 

D Liart de disposer un titre est a I'état de maitrise chez les typographes francais; les | | 

, compagnons rouennais de 1644 prouvent a ceux d’aujourd’hui qu'ils ne manquaient pas | | i) 

de ressources pour ¢ tourner » habilement et élé¢gamment une difficulté comme celle que pré- i Ha 

sentait ici la mise en valeur d'une double firme. +28 Tek Tes Dek Tes We Te Des mn Seni 

le développement donné sous son regne — ot VImprimerie avait été | it | 

particuligrement en honneur — & la gravure des types célebres de | | | 

An 
a 
el ’ Aa) 

a 

Z a = \
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| BRA see wien Ea I ce a ATL ORO 

| Garamond. S’ily eut des manifestations d’élégance dans la disposition 
| | et ’ordonnance des textes, nous 

| LILLUSTRE constatons parfois — comme dans 
| ce titre de limprimerie rouennaise 

| r —delourds paquets compacts, sans 

| a H E A T R E réserve de vee se eee 

| a la pratique du cul-de-lampe et 

| DE nayant plus de remarquable que 

r Vadmirable forme du caractére Ga- 

| Monst CoRNEILLE. ramond. On cherche aussi a s’ex- 

| pliquer le choix du bandeau de 

| feuillages, bien plutst téte de cha- 

| pitre que fleuron de frontispice. 

£LEN\ 170. Le titre del’édition origi- 

| ! flee _\ naledu Menteur, de Pierre Corneille, 

i| tres offre un exemple de V'habitude 

| \ as qu’on avait a ’époque d’accolader 

} | CET Vénumération des firmes associées 

} ny = pour Pédition des wuvres d’un au- 

| @ teur a succés ; on jouait ainsi typo- 

} | graphiquement avec le texte pour 

MN combiner une disposition décora- 
WN) tive et Vaudace — comme toujours 

| A LEYDEN, — se voyait couronner de ute 

| 1 | | MDe XLIY. Sur le theme des firmes accoladées 

i 171, us osnarcwp-vanes altomaens cade, eReCUNMIERT dee Nariatons) dau 
NN), VIRIENNE. — 1644. Titre du recueil des plus parfaite originalité. @@ a 
| | GEuvres de Corneille. (Coll. Ed. Rouveyre.) 

i y nd, adoptés et per- ae , , 

1 | D al ipedtey bere resin, zs 171. . inet quo Ta ee 

Mh | devinrent tellement le propre de cette célé- remarqué, en employant les types 

| | bre firme qu'ils se fondirent avec elle et Garamond, la Seavure de Jacques 

| | | que, lors de leur reprise au XIX* siécle, on Sanlecque, de Guillaume Le Bé, 

WAN) | | ne trouva pas pour les désigner d'appellation Jes papiers d’Angouléme, les Elze- 

| | plus appropriée que celle d’« Elzévirs .  Ji0+. se sont classés comme des 
Hh} L'édition elzéviricnne se distinguait parson =, ,. i 

NW | petit format, la netteté de ses caractéres et éditeurs francais * Commcnaiis 
| | un ensemble typographique parfait. se habiles, et dés lors d’une extréme 

NN 

iii) 
vn | ii 
il) 

NM 3
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See
 | | ni 

prudence, ils surent se tenir en garde contre les sévérités de la cen- it i 

| sure frangaise, n’hésitant pas, Wn Hl 

al occasion, a supprimer leur iE my i | 

marque de leurs ouvrages et Tat 

a faire circuler ceux-ci sous p A S Ee ] 5 S I E i Ov 

le couvert de l’'anonymat. Ils 
| iy | | 

publiérent, dans leur format F R AN € Ol S. if | 

si commode et d’une typogra- z | | 

; Sees _ . : , . | aA 

phie ae — a ie Oi eft enfeigné la maniere de | Hi Wit 

recte, tous les chefs-d'euvre == Faire toute forte de Puitiffe- mt) | 
de la littérature classique. Ils Lae ; | va 

réunirent notamment les pie- ni¢, tres-utile a toute force | aT | 

ces du grand Corneille enun de perfonnes. | | i) 

recueil spécial, devenu d’une : Ga 

extréme rareté, sous le titre ENSEMBLE We 
. ee 

aa 

que reproduit notre speci- Le moyen d'apreftex toutes forces daeufs | i | 

o. apaiee ee pourles yonrs matgres , Cr autres | | | 
quarto gothiques, Alde Ma- en plus de foixante fagons eH 
nuce avait mis 4 la mode V’in- p fe fas | | i} | 

octavo ; les Elzeviers modi- Nes ey 
BREN ess, 

firent a leur tour ces pliages eee i 

‘ FERS | HH) 
de la feuille in-plano, en vue RON mt) | 

de réduire encore la dimen- } Orie Ce | Hi 
E: = y SDs ES aN LR AIF | 

sion des volumes suivant les / FA NS) i | iH 
; , @& Ha 3 PN 

commodités et nécessités de {3 R22 He ae 

la librairie de l’époque, et SES NSS ee ili i) 

inaugurerent les formats in- A DMSTER Daim if | i 

seize et in-Vvingt-quatre. Chez Louys & Damiel Elzevier. Hh ti 

A. M.DC.LV. at) 
172. Letitre du Pastissier a a sir toner atte 1 

fie es 172. us Gara OND DANS L'EDITION ELZEVIRIENNE. | HAH 

francois n’a rien de transcen- — 1655. Titre d'un elzevier des plus rares. 1 

dant ; du reste, sa destination D Si les ouvrages édités par la dynastie des Elze- ma 

spéciale ne réclamait pas un Y, viers, tant de Leyde, d’Amsterdam, de La Haye 1 ff i 

chef-d’ceuvre.Cetouvragene qe d'Utrecht, furent trés nombreux, ce ne sont pas Ha 

5 ceux d’une réelle importance littéraire qui priment Mii 

age paslaulte Ete aujourd'hui dans les collections. Celui-ci, par exem- | a il 

Bees cane édition COM ple, que ne signale ni sa technique ni sa littérature, | a 

merciale destinée a tréner a __ afteint en vente des prix fabuleux par sa seule rarete. i Hl ie AW 

* Hi mi) 

a | 
4 Tn 

Heh 
| 

i Ke
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} —————— 

| | | 
|| | Voffice, et personne, a son apparition, weit pu supposer que, par le 
ah) | fait de sa rareté, il parviendrait un jour a occuper la premiére place 

| dans les 1787 volumes que 
| LE réunit la collection elzévi- 

| | rienne considérée actuel- 
| | lementcommela plus com- 

HH} | / plete. W La réduction de 

nih | leur format contraignit les 

\ | Elzeviers a graver des ca- 
i) \ | 7 O M J QV E ractéres étroits et serrés 

WW } SAB em eee oie dapproche, tout en conser- 

| | | gaa RM ae vant la forme-type de cha- 
i) | Pe = Oo ee que lettre. C’est ce qu’on 
i, ‘ Saw Nae Sipe < NS @ | peut observer dans la plu- 
HH Le REV KMS x - 
i sae ee awe =e > ‘ part des corps du titre dont 

MW Ve ea. Col) Seog; Ousnous occupons, etno- } SY LA fh SOL che NES eeade i | iH | SO a ns = INOZ, tamment dans V’italique.@ 

WA 2s ie Fa ERR 
1] ca A ie Dre 173. « Le regne de 

| | / | | : ASE [pei Sia cx) H « Louis XIV, dit Henri 

NV We Cee SC} « Bouchot, vit ’apogée de 
| in| | = aan op TN TR NN 3 ele 
MV a Aig a Sige Nye « lagravure au burin, mais 

| | ee tage I tere =| « non point de l’imprime- 
| | = DeLee P B 
| Hi | ae ere eee « rie ni de Villustration. 

WW « Sans doute il serait pué- 

WH | A PARIS, « vil de prétendre que la 

| Chez TovssainctT QvINET, <“ fpographie wavait fait 

WI | | au Palais fous la montée de la « aucun progres matériel; 
Hy | Cour desAvdes « ily en avait eu, comme 

WE HH By OOS canes aera « nous le dirons, et dans la 

| | 1 MDC CLI: « gravure et dans la com- 
| ¢ Hina serait 

i | AVEC PRIVILEGE DV ROY. “ Positions onoperal plus 

HT |) 173. La typocrapuie Lours x1v. — 1651. Titre de la NS pa Ce ne i ee 
i) | | premiére édition du Roman comique. f « ses s’étaient perfection- 

| | i | Db Ce titre, portant la marque de V’éditeur Quinet,en “ D°°S- ale la cee 
| | ia J, taille-douce, présente un des meilleurs aspects que“ Harmonie des vieux Me 
WA | revétira le titre-frontispice sous le régne de Louis XIV. « primeurs, leur gotit str, 

} im} | 

NN 

| 
| 

| | i |
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‘ \ ooo eeeeeex eee { | I 

i i 

: } « jusqu’a leurs clichés irréguliers, n’étaient plus la pour former ce tout | HH | 

: NT 
ee Wi | 

ue 3 ai } 

=F HA 
iP : Nat | 

th 
Will } 

of Geel a ae Wi 

| LOVE | e > | | 

te Sig Hitt | 

qe AH | 
oP COMEDIE WA 
tle 

al 

oD Par Mf DE CYRANO BERGERAC. aN, 
al | 

: + | 1 

fs Prec arene | | 
; BAY Ete rary | | 

fi se “ | Wat 
up Ga ik er 2 eH 
. 5 LRG) | } 

Fi @ ES eat bia y he || 
ie ; a 

: ie 
: es PARTS, AT 
a Che: CHARLES DE SERCY, au Palais, a | 
mn dah s]a Salle Dauphine,ala Bonne-Foy couronnée. | 

is M. DC. LIV. HAR) 
ae eAuec Prinilege du Roy. | 
ape / 

fm 174. ua tyrocrapHie Louis x1v. — 1654. Titre du Pédant joué, de Cyrano de Bergerac. | 

we D Spécimen curieux d'un titre « réglé » & la facon des éditions du début de I'Imprimerie. 

ws Y, Ii est également intéressant dans le placement des accents, de la ponctuation et de l'em- li) 

‘ie ploi de I'F petite capitale au mot FOY. 728 scfb Def Tes Tesh Tes Des Des Tes | 

| ie | 
; 18 | 1) | 

| 

| | 
i \|
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nN) er 
| « charmant qui esta la précision moderne ce qu’un tableau de Van Eyck 
} « esta la chromolithographie. Sous Louis XIN, les titres se régulari- 

« sent, et se modélent sur les gens guindés et perruqués qui les lisent. 
| | « L’art tout entier entre dans cette voie de sublimité et de grandeur. 

| i « Le peintre Le Brun est V'expression la plus haute de ce faux olympe 

| « ott la pose héroique devient nécessaire pour les mouvements les 

| « plus humbles. Répandue par la gravure, par les Pesne, les Audran, | 

« les Poilly, les Edelinck et cent autres, cette tendance envahit tout, 

|| « Vart et Vindustrie, la peinture et la tapisserie, Villustration et la 

i} | | « typographie elle-méme. On voit grand, au rebours d’autre temps, 

| | « ou Von vit petit et mesquin. Les encadrements du Livre se couvrent | 

| « de dieux en perruques, de déesses cuirassées, de Louis XIV en 

| « Apollon, en soleil éclairant le monde. Nec pluribus impar west pas 

f | | « la devise d’un seul homme, c’est le cri de marque et de gloire de 

1 « tout un peuple, du grand au moindre, du peintre sublime 4 Pimpri- 
« meur modeste.» 2 Nous avons tenu a citer tout ce morceau, qui 

| caractérise merveilleusement l’époque que nous étudions et prépare 

Wha a gotiter comme il convient, dans cette page et dans les suivantes, le 

| | charme avant-coureur de la typographie du xvi" siécle. 

174. Ce titre du Pedant joue offre entre autres originalités celle 
i | du soulignement de tout son texte par un trait maigre, suivant la ma- 

an | niére usitée a la fin du xv° siecle pour certaines éditions de luxe. Un 

trait de méme force, bouts dépassant et se croisant aux coins, len- 

| cadre de prés. C’est la preuve que les traditions et les coutumes se 
| | perpétuent ou renaissent a intervalles réguliers, et qu’en empruntant 

H || ses rajeunissements d’aspect aux sources originelles de l’art typogra- 
Wii phique, le Livre justifie cette constatation que le moderne, c’est-a-dire 

| le nouveau de chaque époque, n’est le plus souvent qu’une répétition 
WN de formules anciennes se mouvant dans un éternel recommencement. 
WN WD Le mot JOUE, dans la composition duquel entrent ici les lettres 
We let, remplissant le réle du J et de ?U non encore incorporés dans 

WAY notre alphabet de capitales, est pour nous l'occasion de montrer com- 

| | bien cette incorporation était nécessaire, par le présent exemple 
WL du jeu de mots irrespectueux auquel les lettres de remplacement I et 
Ny \ se prétent en évoquant Vorthographe grecque du mot IOVE ou 

Hi IAVE, le Jéhovah biblique! AARRRARAARAAAARATA 

| | 

Hey || 
| | | 

i ||
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+ _———— ; Hy 

i ; @@ Observons encore la vieille maniére de ponctuer les lignes- HHT | 

. et d’accentuer les lettres, i) 

. ; ainsi que l’r petite capitale LES | WW 

; ; dans le mot Bonne-roy. P J S I R S ia | 
he | A WAN | 

ua 175. Cest la — mal- 
| ] 

’ heureusement avec une D E L I S L E vA | 

| forte réduction — une ma~ j } 

q nifestation des plus pom- ENCHANTEE. hl 

_e peuses de la typographie GC OYRSE DE BAGVE AH 

“| Louis XIV. Elle rappelle, “GO ojjaci ce : : EAN 
\s : : collation ornée de Machines, Comedic } 

A ad oa eae sae meflée de Danfe & de Mufique, Ballet du / i 

i ensue je sive nS- Palais d’Alcine , Féu d’Artifice: Ex autres | \| 
criptions lapidaires. Si- 5 : i] i 

: Feftes galantes & magnifiques ; faites par le } H | 
"F gnalons, au point de vue Ris Valiilla tle only (oGu aE i| Hi 

oe technique, le parangon- Oyen an 4 c Io HOC Ee i | 
” nage en ete des petites capi- continuées pluficurs autres Tours. } | 

a tales du mot Robert Ballard, a ‘ | 
ze : GIS ESE IRE Sn NI | 
ii VM capitale italique de Be Ra | Saaeee HW 

, «tot ). WC RA Sct Rae | 
: Majesk et Vaccentapostro- AL BAe can | | | . 

it phe de la derniére lettre Lae a eis ii 

tt de ce mot. RE) ae Cy Mt | 

ly - oe eg te Biche 
1 176. Le rectangle, aR Ie Rr a 
mi comme on l’a pu constater WE Of) re }) 

eo] maintes fois déja, inspira : CNS y A | 

he de nombreuses disposi- a We 

i tions de texte de frontispi- A PARIS, . i 

a ces. Le retour de vogue Chez ROBERT BALLARD. feul fmprimeur : | i | 

ma ; dont cette formule béné- du Roy pour la Mufique. | | | 

\ ee snipers MDC eux! ve Ny 
i ficie de nos jours repose prc priyiLEGE DE SA eM AIESTE, | 
ain donc sur des pratiques tres is i | 

; : i GRAPHIE LOUIS w1Y. — 1664. Titre d | 
. Ce Fimprtmeu Robert alia: (Cot be Pett) i 

; s initiales | 
alt titre Vapparition de V'U p Ce titre, tres reduit pour tenir dans notre format, WH | | 

: ee ZY, est de conception architecturale; il se pourrait que 

iis capitale, cette lettre indis- Charles Perrault, le maitre de l'époque, auteur de la | 
iii pensablea larégularité de relation de ces fétes, edit participe & son ordonnance. i tH} 

: It 

. i| Hi 
| | 

| | 

We 

, |
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iH || Vorthographe et de la prononciation de nombre de mots frangais. 

| | Remarquons que les corps 

] n’en sont pas tous pour- 
hi | L z S vus; dans les petitescapi- 

ah || tales du mot Claude, on 

i) \ ] s’est servi de l’y bas de 

| ti casse pour remplacer le » 

i) | habituel. @@Qagaaa 

a DE MONSIEUR 
j | \| : 177. Dans ce titre 

| if) relevons la ligne Du Sieur 
| i] M OLIE RE. D,,,, dont la singularité 

| | frappe, étant donné que 

ny i Vallusion de personnalité, | 

j | il TOME PREMIER. transparente de nos jours, 

| | or ane See devait l’étre aussi bien a 

| iI ig nee Se Vépoque. Nous ne nous 

fi fe POON eR expliquons pas non plus 
| NUE AN SRD UN ray cae 63 Hh || eA a an le renversement des trois 

WA | Q : See”, a astérisques au-dessous de 

WL (Sa GA ante ee a Ws la ligne, a moins qu’ils n’y 

Hy ||| DA EO NTR weep eee 
| {| is Caches FANG remplissentl office de nos 

WN } isda VI points de suspension. 

Wa Ey: Deke aN = Nous avons observé d’au- 

nN ee Seen 2 ie tres titres du méme ou- 
Ee es SRE Ce vrage, ainsi que d’auteurs 

HHH) | différents, et nous avons 
| ae “A PARIS, 

WA i Qhez Craupe Barsin, au Palais, furle constaté la plus grande va- 

WW || : {ccond Perron de la Sainte Chapelle, riété de position de ces 

Ha M. DCG. LXXIII astérisques avant qu’on ne 

) | 1 || Avge Privilege de Roy, les fixe en ligne de téte; 

| il nous a méme été donné 
j 176. 1. TYPOGRAPHIE LOUIS XIY. — 1673, Titre d’une de relever, dans quelques 

nN Eee Heat HAL OM fromtapices dures de 
| |) ousseau, 

1] } \ Voici un nouvel exemple de disposition rectangu- se ce a ; d : ene 

iI! {I D laire avec l'apparition de 'U capitale, singcessaire | CMPlot reguirer ae 

WW A | & Vorthographe de notre langue. of Ted Teh Tek astérisques seulement. 

i 

| | 
| | 
HN} | 
Wi AW 

| 
|
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a De 

| | 

178. Nous avons plaisir & montrer le bel emploi ditalique iin 

Garamond dont il est fait usage dans cette remarquable édition, ot Wy 

les fleurons de Sébastien Leclerc préparent si admirablement la flo- | | 

y raison des maitres vignettistes 
| i 

francais de Vépoque Louis Xv. S A T I R E S HE 

i a 

179. Nous sommes en pré- | Ny 

ip sence d’une édition des plus 7 MIAN | 

étudiée. Nous Vavons choisie Du Steur D, ** A 

7 récisément comme type de la i I 

op oir typographique alors en SECONDE EDITION. 

i vigueur. D’abord, ce frontispice ee eee = 4 | 

i prendson caractéredansle souci ae | HH | | 

ip de vedetter chacune des phrases | | ENA 

af dontilse compose; cetravailest ara y | | 

i certainement fait avec le plus EQgesters eiobctlealt I| Ii 

i grand soin et le plus grand art, heierexsensssss ne CLEP iy } 

me car il a solutionné habilement aan = | 

ae icsiifuccul) 2. [_> Hil 1 

it ticien découvre au premier coup A PARIS, i (i 

te dil, et qui résident dans la Hi en 

a nécessité d’évaluer la chasse du ee THIERRY »tué S, i 

r ractére choisi pourla composi~- wa Tenfeigne dela | | 
: epee 2018! COD OS Ville de Paris. | 
it tion de chaque ligne, bien quvici = —__—_—_—_____________. nT 

& onaiteurecours aussi a l’espace- M. DC. LXVII 1 | 

. ment des lettres. Mais une telle Avec Privilege du Roy, i 

in superposition de lignes forme 177. 1a typocrapHiE Lours x1V. — 1667. Titre Hity | 

pe un compact qui améne forcément de la seconde édition des Satires de Boileau Mt | 

a la confusion, et c’est avec inten- Peer eH ee I | 

at tion que nous lui opposons le ti- p: Nous voici revenus encore une fois a l'ano- | | 

tt tre renaissance 159, dont les A nymat des cuvres... pour le public, tout | | i 

mo deux culs-de-lampe de romain et ait craig car lel oom ies caliente ne felt De } i 
— | Pete. défaut comme au siecle précédent, et se couvre Hit | 
ip ditalique,enmémetempsqu’ils — méme du privilege royal. e& sek Tek Te | 

sk s’harmonisent admirablement | 

a avec le décor qui les entoure, sont d’une extréme limpidité. Cette | 

ies critique uniquement a titre de comparaison de maniére d’époque; car | | i 

i il va de svi qu’a la date oti nous sommes parvenus, la disposition de ey i 

Hii | 1 
; i 

)
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| Wh ————————————— 

| 
ii ce litre ne pouvait étre congue autrement qu’elle ne Vest. La firme de 

| Mabre-Cramvisy, imprimeur royal, petit-fils et successeur de Sébas- { 
i i ND Nara 

| ; Z 
| bE laboure un champ plein dépines | 

) 

| a Qui ne rapporte fruit ny fleur, 
am | i ; 

1 Et me fens piquer jufqwau ceur 
| a . . . 

| Par mille pointes affafines. 
| ses 1 

| Que mon deftin a de malheur! 

il Ce weft que labeur ¢5° douleur. 
i | 
|} Cigar 

| Ca er 
\\ © 3 az % 

F ii Dae 
1 |i EN GS cm 

MN) 7 a eae SOS, 

| ers | eB amare. 
| a ieee Las | 

THe ay ete, ON | 

ti | | 

HI 178. 1a tyrocrapnie ours x1v. — 1670. Page de la Promenade de Saint-Germain, contenant | 
| un fleuron de Sébastien Leclerc. (B. B.-A.) | 

| | | Db Sébastien Leclerc fut un des artistes de la suite de Callot et d'Abraham Bosse qui tra- \ 

| J, vaillérent de la facon la plus heureuse a T'illustration du Livre et préparérent la célebre 
i école des vignettistes du XVIII’ siécle. Teg o> De Tes DH Te Tes WH TP 

| | \ | 

| | tien Cramoisy 4 la di- 179. 1a tyPocRaPHiE Lous x1v. — 1675. Titre d’un livre 

| hI reehonde Ulmonimerte classique de la firme Sébastien Mabre-Cramoisy. 

| i dul ouvresdi y a Dp Acc titre, au libellé interminable, détaillé en une super- } 
Hy | | WER CONE Bate J, position de lignes qui crée la confusion, combien nous 

| y |i sujet la plus entiere préférons la facon simple employée par le compositeur du 
| garantie. titre en cartouche figure 1591 seg seg Tes Teh TP 

nih | 
ey iii 

| | | 
an | 

| tit 

NY | 
i | :
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SS ee | 
AN | 

eP CALLIMACHITI sn 
. | i 

Co Rese Ni wie} Wa | 
| i 

HYMNI, HH 
\} i 

_ -EPIGRAMMATA ET FRAGMENTA: VT 
EFUSDEM POEMATIUM | | 

DIE GOMA BERENTCES TT | 

A CATULUO KERS UM | 

ACCESSERE ALIA EJUSDEM EPIGRAMMATA QUAZDAM I Hy 
nondum in lucem edita; & Fragmenta aliquot in aliis | | 

editionibus pratermifla. | ce 
aul 

Adjetta fant ad Hymnos vetera Scholia Greca. | | 

ADJECTUS ET AD CALCEM INDEX VOCABULORUM OMNIUM, | Hy i 

Cum Notes Anne Tanaquriyi Fasri Firre. A | 

at ae ae 1 Mj 

a Se EZ a 
ce Se LA — At i 

Ret a7 7. i il 
OE eee) fe: ed h Tata eee! | Wl 

BSS Sei SESS ES : EH 
i Hi) 

| PAR US 11S, | | 
; Excudebat SesastTranus Masre-Cramorsy, Regis Typo- Wel 1] 

gtaphus , via Jacobx4, {ub Ciconiis. 

_ hE DIGe nh civ: ay 
CUM PRIVILEGIO REGIS CHRISTIANISSIMI. | | 

\| | |) 
HM 
a) 

q |
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|| 
| | l| 180. De méme que nous l’ayvons vu accompagner le fleuron de i 

| } Sébastien Leclerc, nous retrouvons, dans cette page de dédicace de { 

| | | Vouvrage dont nous venons d’analyser le frontispice, Pitalique Gara- | 

| | | mond, rempli d’un charme indéfinissable, accolant une initiale en | 
| 

i | VIRO ILLUS TRI 
1 || ’ | PETRO DANIELI 
! HUETIO 

i co d 
| 

if ANNA TANAQUILLI FABRI FILIA. | 
= a : i preg 0 EM nunc Callimachum 

WN | e age © cmitto, VIR ILLUSTRIS, 
Hy L pepe ee | ; ah iH | L Ces Be ficum tu Poe e inde mibi 

| BE Wee & ; f- : —- 
MIT || Sg Sa (pd altos etiam probatum ir 
Wt ean WN mS certa fides eft. Sed, quod vel 
MIN pracipuam landem mereatur ,1d adhuc non 

HI | prefiste, reftat enim ut slum tibi offeram. 
ii | a i 

HW | 180. 1a typocRapuie Louis x1v. — 1675. Dédicace de louvrage précédent. { 

| Dp Ce titre de dédicace montre le mariage de la taille-douce avec le texte mobile, mariage qui 

i | | Y, va devenir la formule maitresse dans la décoration du Livre. se Ses Te Te TH 

al ; 
il | i taille-douce, le bois, comme on sait, étant banni depuis longtemps 

HN) ! | de Pédition deluxe. PERRARARAARARAggaggeassa 

HiT Il | 
| : i | 181. Nous avons réuni la le titre de la préface du volume précé- 

i 1 dent avec un paquet de texte, deux bandeaux et un cul-de-lampe 

MN) I mY) I 
I | 

i 
\|| | 

| 
‘| i 

111 | 
|)
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{ L'(EVVRE FRANCAISE DU XVII SIECLE 29, | | 

ee ?.>— =I | in 
| i Wy 

formés a aide de vignettes combinées, dont Vemploi était déja fort | 

répandu. Il était de regle alors de remplacer les mots laissés en | | 

Sacecceeescaccarseccceccesceeee a 
SSSSSSISSISSSSSIISISISISISISES | | Halll WAP euiiy 

ee deb oo oOhedke: ot Wii 

| PRE PF ATL. wT 
f HH | 

Dona. dubito, LEctoR, quin Opufculum a | 
: ; : Son Wy | 1) 
iftud omnino diverfa hominum judicia experia~ aa 

tur: idcd mihi hec pauca monendus es, non {cilicer | | | 
ne quod 4 foemina prodeat, tbi imponi finas , Tt 

——_ nec fexu fpectentur ab ifto al 
Que ferimus, HT) 

fed ut cim attenté & feduld quid in eo preftitum fic tT | 
ai 

ee (| apo GS op Hi 
| | 

Madani Hi 

igetavins | 
Yeh 

| YY ie | 
| / | 

) 18]. La tyrockapnie ours x19. — 1675. Spécimen de texte intérieur, de bandes et de cul- | | | 

de-lampe en vignettes, de la méme édition. | 

iP )p C'est une continuation du décor mobile que nous avons déja vu se manifester dans les | Ht | | 

i Y, titres de Jean Moreau de Troyes (fig. 155). Ces séries de motifs seront developpées au VN 

siecle suivant par Fournier le Jeune, qui leur confiera un réle décoratif des plus importants. | | | : | 

' blanc dans les textes par un filet; c’est un exemple de ce genre que | 1a 

! Von peut observer dans la citation en italique de cette figure. Heil | : 
Hat Hi | 

| 
H | 
WW il | j 
aT
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| ee eee ———— HN 
1 182. Il n’ya aucun rapport sérieux entre le tracé un peu schéma- 

qi} tique du caractére des deux principales lignes de ce titre et la per- | 

| fection des types que Fournier le 

1 TPA Jeune va bientét mettre au jour. Ce 

| } f : Z , trait zig-zag semble plutét une re- 

}) OEV { wl E RE S$ S E, cherche symbolique pour traduire 
le caractére sybillin d’une piece 

| ou LES FAUX représentée au moment méme oul la 

Voisin, la devineresse complice de 

| ENCHAN TEMENS, la marquise de Brinvilliers — dont 
: 4q 

| || les agissements inspiraient la sus- 

||| COMEDIE., dite piece — était briilée vive en 

| place publique. @@AaRaaaa 

Hh) Reprefentee par la Troupe du Rey 
| i 183. Aufrontispice179, donné 

| |i PEKGI SO pour montrer Valternance des li- 

My || CSW gee gnes de capitales et de bas de casse 
i} ) Eon : 
1 BZ NOS deromain etd ’italique caractérisant 

1a Ti la maniére de l’époque Louis XIV, 
i Cn ped 

| | Cans il nous a paru utile, pour fixer le 

Hi i | jugement, d’ajouter cette nouvelle 

| | A PARIS, page de Vart de Mabre-Cramoisy, 

WW Chez C, BLAGEART, dans la Coun _ imposante et sévére comme le sujet | 

Hi Neuve du Palais, au Dauphin, énoncé. L’ensemble — de méme | 

Hi | M. DC. LXXxX, que celui du titre cité — pourrait 
nN} || AVEC PRIVILEGE DP ROY 
| | 182. 1 typocrarnie Louis x19. — 1680. 183.10 TypocRarHiE Lous xiv. — 1631. 

} | Titre de Védition originale de La Devi- Frontispice de l’édition princeps du Discours 

we) | neresse, édition de C. Blageart, a Paris. sur l’Histoire universelle de Bossuet, de Vim- 

a (Coll, J. Le Petit.) primerie de Sébastien Mabre-Cramoisy. 

Hil il \' Nous découvrons 1a un deuxi¢me spé- Y Voici, malheureusement en réduction, une 
i . 

| 1 | A, cimen de lettre fantaisie, cette fois en- Y, superbe mise au point du texte d'un fron- 

| core non fondue mais xylographiée comme _tispice ayant toute la caractéristique du style 

\\| | le titre de la «Gazette» de Renaudot. seg — pompeux de l'art du grand siécle. sof 

WN 
| étre qualifié d’un peu gris. Il était cependant assez difficile d’obvier | 

WN a ce défaut avec un texte aussi chargé quoique admirablement 

nA || réparti et proportionné, et ott la célébre marque : /es Deux Cigognes, 
| i | 

vi | | 

WN) | 
yi 

| | | 

| | | 
iH | aii
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Ry > 
| Ny | 

® LHISTOIRE i 
Ry 

1 Hi Vi 

; Ng 

: 
aa | UNIVERSELLE Hi) 

| HA 
” A MONSEIGNEUR Wi 

: pee D 4 OOP AD aN; at 
up Pour expliquer Ia fuite de la Religion && les mai 

i changemens des Empires. H | 

. | PREMIERE PARTIE AT 
‘i Depuis le commencement du Monde jufqu’a [Empire Hi 

im de Charlemagne, a 1 

= Par wi Jacques Benicne Bossuet, Eve/que 1 | | 

up de Condom, Conftiller du Roy en fes (onfesls , cy -devant | al | 
zi Preécepteur de CNConfeigneur le DAUPHIN, premier iT i} 
i eAumofaser de <WCadame la DaurHINE. | . {| 

. ; | 

: Eng Wh | 
tt he == le cane i | 

; \ fie Al | iH 
‘ ates fo eT 

. ie 
on ACP KRES, | 1 
oa Chez SEBASTIEN MABRE-CRAMOISY, Imprimeur | i] 

| du Roy, rué Saint Jacques, aux Cicognes.: Hi 
' jg — ho O Oo RO. i} i | 

1 Map Ganoux x. en 
: AVEC PRIVILEGE DE SA MAFESTE. . | i 

Hl 

| | 
PH 
1 || 1 

| |
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ooo 

| : trouve une superbe mise en valeur. On peut remarquer sur les deux 
Hi litres de Mabre-Cramoisy le J capital italique nouvellement créé. 

| T 184. Sous les 

| E 1 U C A I O N regnes de Louis XIII 
1 | et de Louis XIV, le 

| nombre considéra~ 

DES ble des auteurs et 

leur incomparable 

F [ L L E S: fécondité amene si- 

non la prospérité 
| : générale de la Li- 

| Par Manfieur PABBE’ DE FENELON. brairie, du moins la 
se ste : multiplication des 

| ex Ale tee libraires. L’édition 

i| : ee (<2) Ky personnelle ne leur 
a Ue SOA AS aes suffisant pas, ils se 

Fu Lt) eA ae groupent et s’asso- 
© 2S DVL cient pour l’exploi- 

| eee ARENT) eee tation en commun 

| | d’ceuvres 4 succes. 

| A PARIS, La mention des fir- 

| ‘ mes sur le frontis- 
| | PIERREAUBOUIN aay 8 er pice fut loccasion | 

Wy Chez PIERRE EMER PHétel de Luy- initiatives de dis- 

| : a nes A V'Ecu de _ position parfois tres 

| CHARLES CLOUSIER )France , & alt curieuses; les grou- 

WN |) comer pes accoladés de- 

HHH 3 sais Vinrent fréquents et 

M. DC. LXXXV1I, leur variété infinie. 
NWA | Avec Privilece du Roy. c Nous en avons pro- 

Ny duitun exempledans 
| | 1S eer ee LouIS x1¥. — 1687. Titre de Education le titre de Védition 

1s Filles, de Fénelon, de Vimprimerie d’Antoine Lambin, a 
WN | Paris, (Col). LEP moing Lamviny® du Menteur (170), | 

j | pb Ce spécimen est intéressant par son beau fleuron 4 mono- aU celui-ci — 
| | J; gramme des trois officines éditrices, ainsi que par son 'YeS heureusemen 

Hh | groupe accoladé. .f sek Teh Teh Tek Te De eH compléter. 

| | 
| | : ( 

i 

i | 
iii
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ff eE—eeEeE—E—— HA | 
ey 185. Dans ce titre des Pables choisies de La Fontaine, Pune par- i! 
ti faite mise au point, le Hae 1 

r rapprochement du filet F A B | E S Nt Hy 

A du fleuron armorié en 
AG | 

: taille-douce contre la ai | 

i ligne Tome premier est le C H O J S I E S> i} | | 

® fait @’une variation ac- 
AH 1 

a cidentelle du repérage. MISES EN VERS ] } i 

: Nous signalerons, par ; TAA 

i exemple,auxespritsob- Pay M. pE LA FONTAINE, | | | 
m . Fae ’ ive } 

servateurs, la forme tres 3 par luy reyenés, corrigees | | 

Le différente des deux e & Pp ay 2 § Wi 

a italiques du groupe cul- @ augmentees. At | 
rh 3 é t NL 
. de-lampe de téte, et OME. PREMIER. AWE 

- nous les engageons a <r = iH 

te ivre leurs re- k= 7a S Ht 
poursuivre leur — Sa 2. , 

a cherches sur les nom- | Lf 38 | | | 

7 breux spécimens que BS PoE , ait 

7 nous avons déja fait dé- i ee : He \ 

a filer sous leurs yeux; 2 L Woe Wi 

z on ne s’imagine pas la fe ee HT 
RF riche collection qu’ils Bat \\SS a AA | 

: Se eiepeuri| o> oe Hy 
at sss AL ss 2S Li Ha | 

| 186. Qui nese sou- : A PARIS, | | 

a vient du quasi-scan- Chez Denys Turerry, rue S, Tacques, HE | 
sft dale que déchaina a son 27 i} 

it apparition l'U capitale Craupe Bargain, au Palais. i 

mat d tere Grasset? ae ee re HH 

at fae un Obde re- E M; DC. LXXVITI, eT | 
' PRI ey 

ay gne des types Didot, ce- AVEC PRIVILEGE DV ROT. Ha 

ed la constituait pour Vozil 185. 1 TYPOGRAPHIE LOUIS ¥IV. — 1678. Titre des Fables | 
ae une véritable révolu- cen Ee de V’édition de Thierry et Barbin. (Coll. i 

(o, tion. Noussommes heu- tech on Ais a ee : | 
g ; eee isposition sévere et parfaite. La silhouette ovale du Hh 

“a teux dapporter ict la D groupe de téte, entre la premiere ligne et celle de ] | | 

oF preuve quelesavantat- ¢ Tome premier », a beaucoup de caractére et de solidité. Wai 

iil tiste parisien ne s’était La base est réguliérement établic. se8> Tek Tei Te Ne 
| ii 

‘ | i} 
| i | | 
| | 

| it) 
| Hil 

| HI) | 

;
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a 

| ‘| ee ee 

| | rendu coupable que d’une originalité Vieille de deux siécles déja ; cela | 

| | | prouve une fois de plus qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil et 
qu’une chose parfaite — a limitation du phénix de la fable — renait 

| i toujours avec le privilége de la jeunesse. 

Hh | 187. Il ya une opposition trés suggestive entre la forme, le style 
des caractéres respectifs des deux titres des Voyages du Chevalier 

HW) || : Chardin. En outve de ce que nous a inspiré l’u du mot Journal — 

wn | forme que l’on retrouve également dans le petit corps de la ligne «qui 
contient » du titre londonien — Veil pergoit dans ensemble de la 

| fonte de cette premiere page une sécheresse, une rigidité de trait qui 
il arrivent a faire des lettres du mot vovace, pris au hasard, un type frere 

| des initiales classiques Didot (\esquelles Wentrérent en usage qu'un 
| siecle et demi plus tard), tandis que les caractéres de l’édition d’Am- 
) sterdam conservent tous la saveur archaique des premieres fontes 

| | de Garamond. Complétons ces observations en remarquant qu’au 
Vi cul-de-lampe si gracieux de l’époque Renaissance succéde aujour- 

| Whui le parti pris de lignes alternées de force et de longueur et répar- 
| i). ties sur toute la surface de la page. C’est peut-étre plus sévére, mais 

| | réellement moins élégant. SQ9QRARAAAREARAgaaaga 

| | 188-189-190. AVImprimerie du Louvre, dont nous connais- | 
i sons les débuts, la direction d’Antoine Vitré fut si bréve que l’on se 
| plait généralement a ne pas la relater et 4 considérer comme le succes- 
| seur direct de Sébastien Cramoisy, mort en 1669, son petit-fils, Mabre- 

i || Cramoisy. Lorsqu’en 1692 V’établissement royal décida la création 
| I | dune typographie nouvelle, le directeur en fonctions était un ancien 

H | imprimeur-libraire de Lyon, Jean Anisson. Le soin de concevoir les 
| détails de Pweuvre projetée fut confié a VAcadémie des Sciences, qui 
We | se préparait alors a entreprendre la description des arts, et quinomma 

I | a cet effet trois rapporteurs : Jaugeon, Filleau des Billettes et le Pere 
| Sébastien Truchet, carme et mécanicien. Ceux-ci rédigerent un traité 

WN de typographie dont le manuscrit se trouve a la Bibliotheque nationale, 
HN | | n°9157. Wl Fournier le Jeune a fait une critique trés serrée des travaux 

| | de cette commission de savants, qui avait la prétention de résoudre 

A en ses plus minces détails une technique pour laquelle — en gravure 
AE | de caractéres notamment — nul spécialiste ne possédait l’ensemble 

i | 
i} f
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} ea F Pe te ee ee SA | 

ni des notions nécessaires. Pour aborder et solutionner avec fruit un tel tl 
it aA | 

te | | 

a 
I ‘§. ANE | 

ik Ta 
i a 
nt. DU | A 

1" aT 

ai | | 

iy ] | | 

an | 

lb oY. . | 

Re A CHEVALIER CHARDIN TAHT 
. an 
® EN aa 
a ! | 

ip PERSE & aux Indes Orintales, par la MER Hi 
Hi 

a NOIRE & par la COLCHIDE. a 

an | | | 

| il 
: PREMIERE PARTIE, | 
‘ Ha 
; QUI CONTIENT | | | 

y ° 1) 
i Le Voyage de Panis a Ispanan. an 
: | 186. 1a typocRAPHIE EN ANGLETERRE. — 1686. Edition londonienne de la premiere partie ah I 

du Journal du Voyage du Chevalier Chardin en Perse. i il 

: D De ce titre dilué dont nous ne reproduisons qu'une partie, retenons seulement la forme | | | i 

s J, de 'U capitale, démonstration frappante que ce que l'on considéra, il ya quelques années, WH 

J comme une audace de modernisant, n’était en somme qu'un retour & des pratiques d’autrefois. ! | | | Wi 

‘ Wt 
i probleme, il fallait la compétence d’un tyPoGRaPHE, personnalité que i | | | 

‘J définit si bien Fournier quand il expose en toute simplicité que : | | 

1H i 
Ht I) 

HI 

ay 
Hit 

: ) 
ps, 

I)
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Hi | SSS eee 

. | il | « Celui qui grave ou taille les caracteres est un Graveur, celui qui les 

| | « fond est un Fondeur, et celui qui les imprime est un /mprimeur; 

| « mais qu’il n’y a que celui qui réunit la science des trois parties que 

| | « Pon puisse appeler un TYPOGRAPHE. » BD La question est d’un tel inté- 

| || __rét pour notre étude que nous wWhésitons pas a suivre dans ses déve- 

Ml | loppements notre maitre-graveur francais du xv’ siécle. B Donc, 

| | dit Fournier, pour « la Gravure ou Taillle des poingons et la justifi- 

Hi | « cation des matrices, ils en eurent si peu (de secours) qu’ils furent 

| « obligés de chercher dans leur imagination des principes que la 

1] « connaissance de Vart leur refusait; et au lieu d’en rendre la pra- 

1} | « tique aisée par la simplicité des préceptes, ils ont au contraire sur- 

| | | « chargé Vart de calculs géométriques inutiles et impraticables. » Et 

At | | | il rappelle que Geoffroy Tory divisait déja un carré, qu’il accompa- 

i} | | gnaitde ronds, qui lui servaient a former les lettres ; mais, ajoute-t-il: 

| | [| « M. Jaugeon et ses adjoints ont bien autrement multiplié les étres. 
HV « Ils divisent ce carré en 64 parties, subdivisées chacune en 36 autres; 

| | . «ce qui forme une somme de 2304 petits carrés pour les capitales 

WY | | | « romaines. Les lettres italiques sont figurées par un autre carré, 

Ht | « oblong et penché, ou parallélogramme, qui souffre encore de plus 

| | | | « grandes subdivisions. Que l’on joigne 4 cela beaucoup de traits 

WL | « ronds faits au compas, par exemple, 8 pour V’a, 11 pour le g autant 

j i « pour ’m, etc., on sentira combien cette multiplicité de traits sont 

MTN, | | « inutiles pour former des lettres sur un poingon d’acier dont ail, 

MN, i « pour les Caractéres les plus en usage dans l’Imprimerie, n’est que 

NIH) | « d@une demi-ligne géométrique de grandeur : lintérieur des lettres 
HW || « formées par un contrepoingon est encore plus petit. Pour la seule 

| | « taille des Calibres que je divise en sept parties assez difficiles 4 

] | | « prendre pour les petits Caractéres, on a donné des régles dans une 

i } « des planches... ot l'on voit 

MI i « quepourleCalibreondivise Mi on Tecand des Yaage oe ona i he 
| } | «la ligne en deux cents quatre yvalier Chardin; & Amsterdam, chez Jean Louis 

WT | | « parties.Cesréglesrenvoient De Lorme. 
WW. | | « 4 Pidée des infiniment pe- » Vingt-cing années se sont écoulées entre lim- 

| | Hl | « tits, ot Pimagination seule “a pression des deux parties du méme ouvrage, 
Hi} | | | | « peut aifeindres ce qui fait qui offre, en outre de cette particularité de passer, 

| | s pour son achévement, d'un pays dans un autre, celle 

Hl | qi | « que pour les rendre sensi- — également typique de changer de format. Spécimen 

Hl | | | | « bles par des exemples, on _ intéressant de mise de ponctuation dans les titres. 
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| | } Soo OOOO DJ qJ, 

| 
| | « dessina des lettres /rois ou quatre cents fois plus grandes que le méme 

} | | « objet ne doit étre représenté sur le poincon pour les Caractéres le plus 

| « en usage. » Il Et avec juste raison il s’exclame : « Comment a-t-on 

iH | « pu rétrécir esprit et éteindre le goat, en donnant ainsi des entraves 

1 « au génie par des régles si confuses et si hasardées? Faut-il donc tant 

a « de carrés pour former un O, qui est rond, et tant de ronds pour for- 

| | « mer d’autres lettres qui sont carrées? Et n’auroit-il plus été permis 

| « & un artiste de varier la forme des lettres tant en hauteur qu’en lar- 

I « geur sous différentes nuances, ainsi que je Vai fait...?» Puis, cons) 

| tatant l’avortement de ces formules, il conclut : « Le génie ne connoit 

|| Hl | « nirégle ni compas, si ce n’est pour des parties géométriques. Cela 

| | | « prouve que des personnes qui ne connaissent pas un Art, quelque 

i) | . « habiles qu’elles soient d’ailleurs, comme Vétoient Messieurs Jau- 

nH \ « geon, des Billettes et le Pere Sébastien, ne sont pas en état d’en 

| | « donner des principes. Ces Messieurs aurvient pu s’en tenir a une 

na | « régle quils établissent, qui est de consulter principalement les yeux, 

| | : « juges souverains; mais les ayant trouvés un peu incertains dans leur décision 

1) « ils ont proposé d’autres régles. Enfin, s'¢ant déterminds sur une chose 
Ny || « purement de gout, et par conséquent tres delicate, ils ont, disent-ils, trouve 

| | | « une méthode géometrique, par laquelle les ouvriers peuvent exécuter dans la 

| | « dernitre précision les figures des lettres telles qu’ils les ont réglées. » Wh Cet 

WW NE « esprit de multiplication avoit tellement gagné, qu’il s’étoit étendu 

| | | | « jusque sur divers instruments aussi inutiles que confusément com- 

WT | | « posés, et qui n’ont été inventés que faute de connoitre la maniére 
| \ | « simple et commode avec laquelle nos anciens Maitres faisvient cer- 

WH il | « taines opérations de leur Art. Quelques-uns de ces instruments, 

Hi || | « que j’ai va représentés sur les planches, sont, entr’autres, une ma- 

| | « chine composée de huit ou dix pieces principales, destinée a retenir 

it | « des lettres pour les fumer sur une chandelle et les imprimer, 
| | « afin de voir si les matrices étoient bien justifiées, ce qu’on a tou- 

| Wi | « jours vérifié par de simples instruments connus sous les noms de 

NT | « Justification et de Jefon; une autre, composée de vingt-cing ou trente 

| | | « pieces, destinée a frapper les matrices : trois doigts de la main 

| | | « gauche font effet de cette machine, d’une maniére simple et com- 

| | « mode. Une troisigme, encore plus compliquée et aussi utile, étoit 

WN | | « destinée la justification des matrices. On a tofijours eu des ma- 
| | | | « niéres si simples de procéder dans ces opérations, que Vignorance 
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; ae WAT 
Ht 

ve « seule en a pu faire imaginer de’plus difficiles; aussi n’ont-elles été RAE | 

- « @aucun usage par la suite, et sont-elles restées dans Voubli. Wt Il est aT 

«a présumer que les Académiciens éclairés qui ont entrepris de a 

, ; « donner la description des Arts, dont plusieurs, déja publiés, sont : | | 1 

‘ an 

| CHAPITRE PREMIER Hi 

ez PERIODE PRELIMINAIRE \ 
Wl 

Hui 
t 

nay 

iE Essais d’écriture artificielle faits a Avignon en 1444. — i Hi 

La découverte de Gutenberg. — La mission de Nico- } | i| 
M 5 . : | iH 

las Jenson & ce qu’il en advint. ni i| 

| MM 
Avant introduction a Paris de l’art pratique I ! || 

S AeA 

de ['imprimerie en caractéres mobiles, inventé | | 
ie i, Ta, 

; par Gutenberg, des essais de reproduction de i| | 
hy i 

' aes f° Wi 
écriture par des moyens artificiels ou méca- Ne | 

7 niques avaient été faits en France dés 1444. ih | | 

: 188. ue caractére GranpEaN. — 1693. Spécimen des types originaux du caractére de ii | i} 

j Philippe Grandjean. (Impr. nat.) THe 

it | | 
; p Dans les modifications de détails successivement apportées a I'ceuvre de Nicolas Jenson, i | 

Y, celles de Philippe Grandjean prennent place directement aprés celles de Garamond. Nous i] | | | 

: les avons analysées au n° 14 de I’historique de I'empattement. seg Def Tok Tes Tee } i | 

it « décrits d'une maniére 4 leur faire honneur, ne négligeront rien pour i| | 

’ « rendre celui de la Typographie digne de la réputation qu’ils se sont aH 

% « si justement acquise. » I Et Fournier s’empresse de faire suivre ce 

it texte de la note suivante : « MM. Grandjean, un des premiers artistes Wea 

ee « employé quelque temps aprés l’établissement de ces régles pour ail | 

ae « graver les Caractéres de l’Imprimerie royale, s’est arrété a la | | 
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WAN | SOOO SS i | 
| | | « premiere, qui est de consulfer les yeux, juges souverains du goat. Son 

yh | | « travail ne se sent point de la contrainte des autres, a Vexception 
mii} |} « seulement de quelques particularités qu’on a données a certaines 
1a « lettres, pour distinguer les nouveaux Caractéres de cette célebre 

i | « imprimerie. » WH Voila donc les conditions qui présiderent en 1693 
i 

Hh 
| ) LE GRAND CARRE bE 1a wiitHopE sAUGEON. 

a | a b ee € Pus h i 
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| i 

| | 189. Construction de la lettre M. 

hie 
| Hi) i a la création du caractére de Philippe Grandjean, connu également 

WV | | | sous le nom de Aype de Louis XTV et plus communément sous celui de 

| i | romain du roi. Grandjean entreprit la gravure de ce caractére en 21 ; 

Wal | corps. Il se fit aider par Jean Alexandre, son éléve; mais l'ensemble 

Wn ne fut terminé qu’en 1745, par Louis Luce, gendre deJean Alexandre, VN q (a7 oP) 8 
We | ui fournit encore en 1773 une série de caractéres romain et italique, Hii) 4q 77 q 

HT | dits Aypes podtiques, ainsi qu’une collection d’ornements et vignettes. \) Bs Sepoclig) q 8 

Wy | | 
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a 

LE LY i 

3 eT ST Pas ae ae SR Se | | 

Sy Wi Les nouveaux types de Grandjean furent dotés de signes spéciaux | iy 

fey qui constituerent la marque distinctive des impressions de l’Impri- if | 

iy merie royale. Ils consistaient dans la doublure du détié de téte des aan | 

dre lettres hd hi j k [, avec Vajouté a cette derniére lettre d’un trait a 

i latéral médian qui subsiste toujours. Philippe Grandjean conser- aaa 

yait chez lui, rue des Postes, toutes les pi@ces importantes de la fon- Wh | 

: derie royale. La collection n’en fut transportée au Louvre qu’en 1725. th 
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WH iii, ; en ————— 

| i . i Ly ~ , ; ; 
ny | EVOLUTION de la Lettre d’linprimerie. 
1a . 

i v 
a | 

9 D 
yh | , ie LQEUVRE FRANCAISE 

i ra 
: | du XVII siécle. ‘ 

| i} 

i | 
{ . 

Hy J E XVII SIECLE. @ Nous voici 4 Vaurore du xvm" siecle fran- 

| ! Lae cais, siecle par excellence de Vélégance et du goiit, siecle de 
| raffinement, ot art pénétre toutes les branches somptuaires sous le 

va souffle inspiré de Watteau et de Boucher. En imprimerie, c’est un 

| développement considérable des procédés de reproduction et l’apo- 
| a gée du livre de luxe avec les vignettes d’Eisen et le décor de Chof- 

HW, | | fard dans le La Fontaine de Védition des Fermiers généraux. L’art 
i i i du Livre est dirigé par des artistes aux talents trés distincts, mais 

| | qui se completent. C’est Cochin fils, allégoriste passionné, qui sait 

| i donner « une impulsion énorme a l’art d’orner les livres »; c’est 
j | | Choffard, aquafortiste et décorateur ingénieux; Eisen, le maitre 
1 | i Vignettiste, et Moreau le Jeune, le décorateur délicat, propagateur 

; | | de ces idéales banderoles de roses d’une grace inimitable. 1 Sous 
| | j Vinfluence des grandes maisons du siécle précédent, organisation 
| 1 i professionnelle de Imprimerie s’est transformée. « Nous sommes 

| I « loin, constate Henri Bouchot, des imprimeurs-tailleurs d’images 
| | | « exécutant eux-mémes l'ensemble des opérations de leurs éditions ! 

| « On en est forcément arrivé a la division du travail par spécialités. - 
| | | « La typographie a ses fondeurs de caractéres, ses compositeurs, ses 
WN | | « pressiers metteurs en train, ses tireurs de barreau; avec l’usage de 

\ i « la gravure en creux, cela se complique des dessinateurs, des gra- 
} | | « Yeurs, des imprimeurs en taille-douce », tous métiers différents, WW P 

WI i concourant néanmoins en commun a Vunique fabrication du Livre. 
| | | Au xvnr’ siecle, Pévolution de la Lettre, que nous étudions spécia- 

Ni) 1] lement ici, prend un essor merveilleux sous l’inspiration des artistes 
| j | que nous venons de citer et de la pépiniére qu’ils vont former. Dans 

| 

I | | 
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ooa“_aa———llolooeeeeoaoewee a awa>—»——«»>> I i} 1 j 

| Ree os - i 
t Vart de la disposition, les régles se précisent, les formules qu’a plu- Ht Hi 

sieurs reprises nous avons laissé soupgonner se coordonnent et Vheure | | | 

est arrivée de les exposer.  Depuis nos premiers titres-spécimens TW | 

du xv’ siecle, et surtout & partir de celui de la Gazelle de France, on Wet | 

pouvait s’étonner de la constitution presque subite d’une échelle de | | | | 

; corps assez étendue et proportionnée pour permettre la mise en Will ] 

; yaleur de chaque ligne. L’explication s’en peut donner en quelques 10 | 

mots. L’habitude conservée depuis les manuscrits de commencer le wy i} 1 

texte d’un livre par une lettre ornée et de répéter cette opération a AT | 

chacun des chapitres, devint peu & peu d’une complication génante WH 

et coiiteuse, surtout quand des chapitres on étendit la mesure a de | | | 

: nombreuses divisions et alinéas, et principalement quand le genre | | | i| 

k ne comportait pas un tel déploiement d’ornementation. On trouva | I] 

t alors plus approprié Vemploi une initiale simple, se plagant régu- | | il | 

: ligrement a cheval sur deux lignes de texte : d’ot le nom de lettre de iil || 

; deux points que prirent ces alphabets, dont chaque corps des carac- | {| 

teres de labeur fut pourvu. Comme, & cette époque, on comptait déja Bet i 

jusqu’a 19 grosseurs de lettres, de la parisienne au gros double-canon, | i 

on voit de quelles ressources le typographe disposait pour la compo- ae ij 

sition de ses lignes de titres, a établissement desquelles, nous venons ey | | 

de le dire, des régles présidaient. Ces régles, un habile et érudit He if 

imprimeur de Saint-Omer, Martin-Dominique Fertel, entreprit de les | i ia | 

énoncer en son traité de la Science pratique de I’'Imprimerie (1723), livre | i i | ] 

des plus consciencieux et des plus parfaits. Fournier le Jeune, dont TA 

la mort nous priva de la troisieme partie de son Manuel, spécialement i || I 

réservée a l’/mpression, tenait en tres grande estime Peeuvre de Fertel, | i (| i 

et, ainsi qu’il ne craint pas de lannoncer, c’est en grande partie du ak | 

travail de cet auteur qu’il devait s’inspirer pour son propre exposé. | | | 

Du reste, si peu de choses ont vieilli, dans ce traité, des régles clas- a 

siques de la composition, qu’aujourd’hui encore il serait apte a rendre | i | | } 

les plus grands services a ceux qui ignorent les bases de la technique | i | i | | 

typographique. Nous donnerons une idée de la précision des conseils Hol . |] 

quil renferme en reproduisant textuellement les passages princi- i) i | 

paux. On aura lieu d’apprécier et de gotiter parfois la saveur de la ‘ne | NM 

prose de Fertel. Voici d’abord comment, selon lui, on doit procéder | i WI | 

a V’établissement d’un titre-frontispice : « Les mots essentiels d’un Hi | | 

F « titre doivent étre du plus gros caractére qu’il y ait dans la page. | i| Hi | ) | 
i | 
EH 
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| ) | « On doit rarement faire deux longues lignes essentielles, un peu 

Hh | « Yoisines, de méme grosseur; si le cas se présente et si la premiere , 

} | « est de deux points de Saint-Augustin, Vautre sera en deux points de 

| i « Petit-Romain ou deux points de Cicéro. 1 On ne doit jamais faire plu- 

1 I . « sieurs lignes de lettres de deux points en cul-de-lampe, ni d’autres 

| L | « capitales de méme grosseur. II II ne faut pas faire suivre deux lignes 

| | 1 « également courtes au commencement d’un titre; si une est courte, 

| i} | | « Vautre doit étre de la largeur de la justification de la page, et de i 

| « différente grosseur, selon espace que l’on peut avoir. I Lorsqu’il 

| | | « arrive trois lignes courtes entre deux longues, toutes de capitales, 

| | « on doit faire la seconde un peu plus longue et d’un caractere tant 

| i} « soit peu plus gros que les deux autres, afin que la grosseur de la 

| ii « lettre corresponde aux deux lignes longues ot sont les deux mots 

| i « essentiels. B On doit proportionner les blancs aux séparations des 

| i} « différentes périodes, qu’elles soient en cul-de-lampe ou en som- 

| I « maire. B Les mots qui doivent étre d’un caractére plus petit sont 

ii I « ordinairement /a, de, le, sur, avec, contenant, devant, apres, et autres 

| | « semblables, excepté quand on les joint dans la méme ligne d’un 

i | « mot essentiel, car, pour lors, ils doivent étre du méme caractére ae 

| « des mots essentiels auxquels ils sont joints. I Quand ils suivent 

i || « deux noms essentiels de suite, il faut faire le premier de la largeur 

} i || « de la page et le second plus court et d’un moindre caractere. 

; | | « Quand il ya plusieurs périodes qui suivent les mots essentiels et 

i | « autres lignes de capitales, on doit faire la premiére de bas de casse 

j i « de romain et la seconde d’italique, et ainsi alternativement, en ! 

| i) « observant de les faire de différentes grosseurs de caracteres, soit 

|} i « en cul-de-lampe ou en sommaire. Mais, s’il arrive que la derniére 
| | « ligne de ces mots essentiels en lettres capitales soit de la longueur 

WA | « de la page, on doit faire le commencement du sommaire ou du 

NIN | \ « cul-de-lampe qui les précéde de capitales en ligne courte et faire 

WW LY | i « ensuite le reste en sommaire ou en cul-de-lampe de bas de casse; 

MW) | | « car de faire deux lignes longues de suite cela n'est pas de régle. » Et cette 

WW | critique : « Il semble a plusieurs ouvriers de mauvais gott que le plus 
| | « gros caractére dans une premiere page est toujours le plus agréable } 

MT | « @ la vue; car on en voit qui mettent les mots essentiels dans une j 

| | | « page in-douze de deux points de Gros-Romain, et je crois qu’ils les \ 

| HN | | | « mettraient de deux points de Petit-Canon s’ils pouvaient les y faire 
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on ee 
« entrer. Cependant, les personnes de bon sens conviendront que | | | 

«cela est ridicule et que, comme il faut de la proportion en toute yi | 

« chose, on doit user d’un caractére gros ou petit, a proportion de la i | ) 

} « grandeur des pages. » Puis ces remarques : « Il est de regle essen- | | | } 

; «tielle de faire toujours les premitres pages d’un livre plus larges | Wl 

« que celles de la matiére; et, pour la longueur, elles doivent étre 1 | 

« aussi longues qu’une page, y compris la ligne du titre courant et | | 

Y « celle de la signature d’en bas. B Quand on met Tome J, Tome Il, ou an 

« Premiere Edition, etc., on doit placer ces sortes de mots tout la fin ; | 

« du titre de la premiére page. On les fait de capitales romaines | | | | 

« lorsquils suivent une période de bas de casse Witalique, et de ca- ad } 

« pitales italiques apres du romain ou aprés un titre qui est entigre- Tea | 

« ment de lettres capitales. I Le nom des auteurs doit étre toujours de 1 | Wi 

; « grandes ou de petites capitales du méme corps que celles du bas / | | 

« de casse dont on fait leurs qualitds ; et, lorsqwil arrive que ces noms | i) 

« et qualités d’Aukurs suivent une période de caractére romain, on | | Hi 

« doit faire les noms de capitales italiques et les qualifés en bas de Will ) 

« casse du méme corps. I Pour les noms de Ville que Von met ordi- i | 

« nairement au bas des premiéres pages, on doit les faire de plus Hi 

« gros caractere que celui qu’on employera pour le nom du Libraire, hl | 

« lequel on-peut faire de petites capitales lorsqu’on n’a point de place i | 

« suffisante pour le faire de grosses capitales. BImmédiatement apres i] ) | | 

« le nom, Venseigne et la demeure du Libraire, on doit poser un réglet a 

« de cuivre ou de fonte, un peu plus court que la largeur de la page; i 1 

«ensuite on doit mettre la dale de Vannée de capitales en chiffres nil [| 

« romains, en observant de laisser un peu de blanc devant et apres | Wal 

« ledit réglet. I Enfin les mots de Privilege, d’Approbation ou de Per- i | 

« mission, se placent toujours aprés la datte de Vannée de Vimpression AA | 

« du livre, et se font de bas de casse italique et méme de lettres ca- il 1 Hi 

f « pitales lorsqu’on a suffisamment de la place pour faire entrer le Hi | 

« tout dans une ligne. » Il Et voila dans toute sa teneur la charte qui \| 1 

régit le titre depuis tantét quatre siécles. Elle subira bien, selon les eA 

temps, des fluctuations de mode, notamment sous l’influence de i | hi 

Didot; mais il ne sera jamais touché au principe fondamental de Vaxe i | | 

central avant le retour aux frontispices 4 compartiments des procédés i i | | 

| photomécaniques et nos propres études de sel’ dans notre Typogra- I Wi | 

phie des groupes, I La véglementation établie pour le titre se poursuit Wi | M 

it | 
i el | 

; | | 
; |
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| 4 

I également dans les autres parties du Livre : les Epitres dédicaloires, 

| | Préfaces, Avertissements et Eloges ont une! marche strictement arrétée. 

il « Les Epitres dédicatoires, continue Fertel, se placent immédia- 

| « tement aprés la premiére page du Livre; elles se font de caractére 

« italique, plus gros que celui dont on fait ?Ouvrage. Le nom de celui 

} « & qui on dédie ’Ouvrage doit toujours étre en capitales; et quand : 

| « un livre est dédié aux Rois, Princes ou Seigneurs, on doit faire les 

Wi « mots de Majesk, dAltesse, de Monseigneur, etc., aussi de capitales. 

HH ih | « On doit faire la fin de ces Epitres, qui sont les termes de Yorre 

. | « tres-bumble et tres-obéissant, etc., de caractére romain; et le nom propre 

| « de V Auteur de capitales de moindre caractére que celui dont on 

« aura fait le nom du Patron, apres lequel on doit laisser du blanc a 

ih « proportion de sa dignité. 11 On doit faire les Préfaces et Avertissements 

Mt « dun caractére romain plus petit que celui des Lpiires dédicatoires, 

| « et jamais du méme corps que celui dont on aura composé le livre; 

| | i « et si on était contraint de gagner quelques pages, pour avoir la 

Wai | « forme complete, il vaudrait mieux dans ce cas les faire d’un moindre 

| i | « caractére pour le distinguer de celui de la matiére du Livre. B Ces 

| « sortes de piéces se placent toujours immédiatement apres les Epitres 

| Hi | « dédicatoires. W Lorsqu il y a des Eloges, ou autres semblables pieces, 

| « que Von fait a la louange de quelqu’un, on les doit placer apres les 

HN | | « Préfaces et Avertissements, lorsqu’on en fait mention, ou bien on les 

WH | « place devant; ils se font aussi de romain, mais d’un caractére dif- 

1 | « férent de celui des Préfaces et de la matiére du Livre. WD On doit 

i | « aussi faire en sorte que la premiere page d’une Preface, de méme 

MN} | | « que celle Vune Lpitre dédicaloire, commence toujours par une page 

| | | « impaire. » BA tous ces détails, ott se reconnait la minutie des cor- 

| i porations de métiers d’alors, nous devons en ajouter un dernier — et 

i } | | non Pie old — concernant Vépaisseur des caractéres. WD Ayant 

WT | aujourd’hui le point typographi- ‘ 

mh | tne poue ‘Dane, Tchellg den *SD rena mmm entra 
HI corps s’établit avec une régula- pratique de I'Imprimerie, de Fertel. 

HWE | rité mathématique; aussi,aucune py Cette page est le meilleur commentaire qui 

WM incertude quand on portent nee 
: | i | neuf, d aD dix, Vun douze, etc., tion de la technique professionnelle du Livre au | 

Mt | | pour désigner un caractére de début du XVII" siecle. C'est une ceuvre de haut | 
WW} corps g ou de’g points d’épais- — style qu’on ne se lasse pas d’admirer. & S28 

i i | 
Wi | 

WA | il] | 
MN | |
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WN | 

| | seur, de corps 10 et de corps 12, c’est-a-dire d’un caractére sur 10 et 12 

| | | points typographiques ; et le technicien est entigrement fixé quand 

| | | cette désignation se complete du nom de série; par exemple : un 

i Hl 9 didot, un 20 elzévir, un 12 grasset, etc., complément absolument inu- 

| yh) | | tile en ces temps, puisqu’il n'existait alors qu’une unique famille de 

i ii lettres romaines, le type Jenson-Garamond. Les caractéres de labeur 

| | || ne différaient que par la graisse de leur wil et leur force de corps cor- 

! | respondant @ une ¢paisseur sans precision de mesure, soumise a aucune 

| i! obligation et variant selon les habitudes de chaque fondeur. W Pour 

| | | | jeter un peu de lumiére sur cette situation, nous donnons ci-dessous 

HH} | | un tableau de V’échelle des proportions des caractéres en usage a Vave- 

i | nement du xv siécle et, pour comparaison, leur rapport avec 

Hi | i la classification de Fournier qui, le premier, les systématisa. D Mais 

i | on verra bien vite combien cette concordance est approximative 

| | et a quels écarts certaines données peuvent conduire, en prenant 

WN | simplement comme exemple la proportion indiquée pour le pelit- 

nN | parangon, que Fertel fait correspondre & dewx pelils-romains ou a trois 

wil nompareilles, soit 22 points dans le premier cas et 28 dans le second! 

Ny | | Méme incertitude pour la proportion de la philosophie, qui devrait 

| correspondre au corps 11, ou se différencier en lout cas du cicero, etc. Et 

Wa | néanmoins, en donnant a la parisienne, & la nompareille, a la mignonne et 

MS au pelil-lexle la proportion de corps des points Fournier, on arrive a 

WT | certaines concordances qui prouvent théoriquement la justesse de 

Wa cette base, par exemple dans la force de corps du cic¢ro (deux nom- 

| pareilles) 12 points; du saintaugustin (un petit-texte et une nompa- 

| | i | | reille) 8 + 6 = 14 points; de la palestine (deux cicéros) 12 + 12=24 

| | | points. Mais pour le reste, c’est V’arbitraire, et cette irrégularité se 

| | } retrouve également dans la fagon d’établir la hauteur d’ail, dite bauleur 

| | I en papier, qui Venait d’étre réglementée a 10 lignes 1/2 géométriques 

j et pour laquelle Fertel réclame : 

ii | | | onze lignes. Entendons ses plain- 2 evne"users (ul ty): Frontage, 
WT | tes a ce sujet: « Nous souhaite- daprés Fertel. - 

! | a « rions que les caractéres ou pie 

Hil « autres ornements de fonte es un toe | 

HY « eussent une telle proportion pear démonter la ditiaction ell mise env 
1) i) « et si précise, par rapport a la feur des « mots essenticls » et 1a régularité de | 

WI | | « hauteur, quils fussent trés  [établissement des blancs entre chaque ligne. 

| || 

Wt ( 
| | 

| 
| 
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| 1 | « scrupuleusement fondus de onze lignes de haut. » Et le professeur 

| | conclut : « C’est a cette hauteur que nous croyons qu’ils doivent étre 

1 | « déterminés... on épargnerait la peine de mettre des hausses pour 

| ny | « suppléer a Vinégalité de hauteur des différents caractéres qu’une 

| | | « composition est susceptible de réunir. » I Puis, c’est la pauvreté 

HH | i H du matériel de blancs qui complique Virrégularité des forces de corps 

i | et oblige le compositeur a faire concorder la hauteur dun texte 

| ; | avec un nombre déterminé de cadrats du corps de Pouvrage. Pour 

WV || établir cette concordance, Fertel recommande, si les cadrats man- 

i i quent pour les lignes de grosses lettres, de les justifier « avec de 
/ | | | « minces réglettes de bois ou des bandes de cartes a jouer ». Cest en 

JH raison de cette variabilité des épaisseurs que la hauteur des pages 

i | | d’un volume se déterminait sur un nombre fixe de lignes du carac- 

Nh | i tere employé. Ii Rappelons que cette situation durait depuis le com- 

Wie mencement de l’Imprimerie; la hauteur des lettres étant arbitraire, 

H i chacun fondait a sa guise. Un détail encore, fourni par l’examen de 

| | 1 caractéres d’imprimerie trouvés dans la SaGne et provenant, assure- 

Vt} | t-on, de Vimprimerie de Guillaume Le Roy: les premieres lettres métal- 
WN } | | liques n’avaient pas de cran, mais un talus en téte. L’usage du cran 

MN | | 1 daterait seulement de Garamond et de Simon de Colines, suivant les 
{ | types fondus par eux pour Plantin et conservés au musée Moretus. 

Wt | | W Revenant a Fertel, nous dirons qu'il traite de tout, commente 

WW) } i\| tout. Le chapitre des guillemets lui inspire ces deux notes suggestives: 

| 
| | | | BC « Rewarque uistorique. — Le sieur Moreau, imprimeur du Roi 

wna | « a Paris, avoit inventé vers Van 1640, un nouveau caractere qui 

Hy, | « approche assez Vécriture 4 la main, et quoi qu’il ait imprimé 

i 1| « plusieurs livres entiers avec ce caractére, je crois néanmoins que 

WT | | « sa principale idée étoit pour s’en servir particuligrement lorsqu’il 

| | Hi « ya deux sortes de discours ou citations dans le corps d'un ouvrage, 

nN | | « afin de les distinguer avec ce nouveau caractére; il seroit a souhai- 

| | 1 | | « ter, pour Putilité et le bel ornement de Imprimerie, que ce dessein 

i} | « eut été suivi; mais les grandes dépenses qu’un Imprimeur auroit 

WY | | « été obligé de faire pour avoir un pareil caractére, sur chaque pro- 

| ) | « portion de corps de tous les autres caractéres qu’il auroit dans 

NWN | I | « son imprimerie, a été la cause, comme je crois, qu’on ne l’a pas 

| | i] | « imité, et qu’ona préféré les guil/emets au dessein du sieur Moreau. » 

| i Wl | 

Nh | } 
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S nn Ta | 

; | | | WW 

: g NOMS LEUR COMPOSITION D'APRES DOMINIQUE FERTEL [Ez 8 i | 

hy ‘ 2 * ET LEUR CONCORDANCE EN POINTS a Zz i | H 

4 2 DES CARACTERES SUIVANT LA CLASSIFICATION DE FOURNIER 3 S 8 | | | 

Bae Swe Dane eT nee Wilt | 
wt 1 | Le Gros Double-Canon.| Aucune indication de composition. Wh 
" 2 | Le Double-Canon. . . is 56 Mh | | 

ti 3 | Le Gros-Canon... « = 44 Ha) | 

ty 4 | Le Trismégiste .. . . = 36 a 

ie 5 | Les Deux - Points de 
4 Gros-Romain . . . .| Deux Gros-Romains (38). . 19+19=38 . | | 

4 6 | Le Petit-Canon . . . .| Deux Saint-Augustin (28). . 14+14=28] 28 | 

cp 7 | La Palestine. . . . « «| Deux Cicéros (24). . . . . 12+12=24) 24 1 | i 

3 8 | Le Gros-Parangon. . .| Une Philosophie (12) et un | Wn 

. Petit-Romain (11)... . 12+11=23) 22 t | HI 

te 9 | Le PetitParangon . .| Deux Petits-Romains (22) ou | Hi 1 

i trois Nompareilles (18). - 20 i I) | 

I 10 | Le Gros-Romain . . .| Un Petit-Romain (11) et un 1 1 

Petit-Texte (8)... . .  1148=19] 18 | | 1 

: 11 | Le SaintAugustin . .| Un Petit-Texte (8) et une WH i 

: Nompareille (6)... . .  84+6=14) 14 ii 

. 12 | Le Cicéro.. . . . . .| Deux Nompareilles (12) . . 6+6=12] 12 ae | 

t 13 | La Philosophie . . . .| Une Mignonne (7) et une | i | | 

‘fe Parisienne (5)... 2.) 74+9= 12) 11 i Wat 

; 14 | Le PetitRomain . . .| Une Nompareille (6) et une 1 | | 

Parisienne (5)... 2... 6+5=11] 10 t | il) 

| 15 | La Gaillarde . . . . .| Deux Parisiennes (10). 2. 5+5=10] 9 I} i| Ni 

a} 16 | Le Petit-Texte . . . .| Aucune indication de composition. 8 \ | HH 

i: 17 | La Mignonne. ... . oe " 7 \ | | 

| 18 | La Nompareille. . . . — 6 | ] 

19 | La Parisienne ou Séda- ome | | | i 

MASE) sealant) 5 WN | 

Wan | 

ee oe f Panera ae wa i) 
aC) Ce, nom désignait spécialement les caractéres microscopiques 4 la taille desquels s étaient WHI 

i dgja livrés un certain nombre de graveurs, entre autres Jean Jannon, ancien ouvrier de Robert IIL Lv 
f Estienne, qui fonda en 1611 une typographie importante a Sedan et grava ou an graver un petit 1 | | | 

caractére employé pour la premiére fois en 1625 dans un Yirgile en latin, caractére qui devint Ta 
célébre sous le nom de « Petite Sédanaise ». il } | | 

Hil 
| | Hh 

i | 4 
yi 
aA 

4 a i i } 
HW 
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| H | 6 « RéFLEXION PoLITIQuE. — Quoique l’on voye que le dessein du 

i | | « sieur Moreau n’a point été suivi 4 cause des grandes dépenses 

| 1 i || « qu'un maitre imprimeur auroit été obligé de faire pour un carac- 

i} |) « tere distingué de ceux qui sont a présent en usage, on voit cepen- 

| 1 « dant encore aujourd’hui quelque chose de semblable*parmi les 

| | | « imprimeurs Anglois, Allemands, Hollandois et méme les Fla- 

i | ii « mands, lesquels se servent de trois sortes de caractéres dans les 

ma « ouvrages ow il faut distinguer deux différents passages, ou autres 

WW | | 1 « choses dans la matiére générale d’un Livre, ils employent le carac- 

| | | | « tere italique pour la distinction de Pune, et de la lettre Flamande 

} | | | « pour la distinction de autre; certainement ils ont sujet de le faire, 

} | « etils sont bien dédemnisés de la dépense que les Imprimeurs i 

nA || « Frangois n’ont osé entreprendre, car par ce moyen ils empéchent 

Hy | i « Pétablissement de quantité de petits compagnons, dont la plupart 

WN } « ont rendu le profit des ouvrages si modique, qu’ils empéchent les 

Hh « uns et les autres de renouveler leurs fontes plus souvent; et la 

i \ 1 « quantité des mauvaises impressions qui paroissent a nos yeux, est 

ma || « en cela une preuve certaine. » WD Bien entendu, nous laissons a 

| | | Vauteur Ventigre responsabilité de ses opinions; et si nous appré- 

HY | i cions son bon sens commercial, nous sommes loin de ne pas formu- 

} | ler des réserves sur son avis concernant V’effet a obtenir du mélange 

Wee dune bdtarde ou Vune ronde, voire méme d’une gothique hollandaise 

| | aux caractéres et aux signes usités pour la distinction des différentes 

Wt |) parties du discours. Mais si Vitalique et les guillemets ont jusqu’a 

| | } présent amplement justifié, consacré leur spécialité d’emploi et suffi 

/ | i a leur réle, V observation de Martin-Dominique Fertel n’en reste pas 

| Ht | |, moins d’une trés haute portée technique par la juste intuition qui 

WNIT s’y révéle des nécessités qui plus tard, dans la typographie classique 

| | |, de Didot aussi bien que dans les labeurs modernes, motiveront 

| } I Vajouté aux deux types courants 19, ap seen Me 

WA), i) de mise en valeur des textes: le“ “py'xonr seus (sul). 1725. Frontspic, 
/ i romain et Vitalique, augmentés _ Par Fertel. 

| i il du jeu des petites capitales, d'un Db Notre maitre typographe se fire encore de 

MI) auatritme élément non mln en 
\\| | \\ ndispensabie: i gras. Hl Enfin, portante d'une évidente difficulté de mise au 

WN, i le maitre typographe s’étend en point, de facon & donner la plus haute idée de 
|| {|| longues explications sur Vem- — sonexpérience pratique. +28 Sef Se Te 
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i | | ploi des lettres accentuées « qui doivent faciliter a bien prononcer la | 
| i | | langue francoise. » Il consacre aussi un paragraphe aux lettres d’abré- 

| j viations 4, é, 6, fi, d, i, ces Vieux souvenirs des manuscrits dont l’em- 
| Hi ploi en typographie n’avait pas completement disparu. « Ces lettres, 

Ny) } i | « dit-il, sont en usage pour mettre quelquefois les mots en abrégé, 
| Wa « soit dans le latin, soit dans le frangois; par exemple aux mots sui- 

} | « vants : gralid, pour graliam; visioné, pour visionem; cOvertere, pour 
| } i | « conyertere; Das, pour Dominus; Dai, pour Domini; Dio, pour Domino; 

|| | | : « Dei, pour Deum; ehamg, pour etiamque, etc. Pour le Frangois: 
| Vth j | « chdgement ou changemet, pour changement; replacement ou remplacemel, 
Hh | I « pour remplacement; cOdition ou conditid, pour condition, etc. Toutes 

| 1 ||| « ces sortes d’abréviations ne doivent se faire que lorsqu’on est fort 
Hy 1 | | « géné pour la correction et dans une grande nécessité. » ll Termi- 

| | | | nons ces extraits par la régle d’emploi de la lettre de deux poinks, que 
wn | nous avons examiné précédemment. Voici ce que dit notre auteur : 
aay « La lettre qui suit immédiatement la /eHre de deux points, doit étre de 
Wit | « grande capitale, et le reste du mot de bas de casse, et pour un plus 
) | ; | « bel ornement, on peut le faire de petites capitales. » Il Suffisamment a 
| | | renseignés maintenant sur les régles de la typographie au début du 
| hi | xvur’ siécle, nous allons pouvoir aborder avec plus de clarté examen 

q | de notre galerie rétrospective. 

We 
NIN} | | i 191. Aprés Vattention accordée a Pexposé de doctrine de Domi- 
| ) 1 nique Fertel sur la fagon de pratiquer la typographie, rien ne semble 
WN } plus intéressant que de le juger a l’weuvre, d’observer comment il 

Wh | appliquait ses régles; et c’est plaisir de constater quelle tenue il sut 
| i| | donner a ce départ de préface, qui gagnera certainement l’unanimité 

| | || | des suffrages parmi les gens de gotit et les techniciens. 

| i | 1| | 

| i | 192. A Vimitation de ce que nous avons déja observé dans le 
| | | | texte de la Gazette de France, yoici, concourant a l’établissement d’un 

| || | frontispice, Vemploi d’un jeu trés complet de capitales et de lettres de 
Ni i deux points, Ces dernitres se reconnaissent, on le sait, a la ponc- 

} | tuation qui les accompagne; ainsi, le pint qui termine la ligne « chré- 
MIN, WAL | Henne » appartient @ un corps correspondant, mais possédant un bas 

| | | \ | de casse, par conséquent comportant un /alus en pied qui le fait dépasser 
i | } dautant Valignement de lettres fondues 4 plein corps. 

| 
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193. Nous arréterons nos extraits du remarquable ouvrage de | I | 

notre excellent maitre Fertel ii} \| it 

sur ce dernier spécimen, suf- f | } 

fisamment explicite de lamé- | ct 

thode de composition a axe ; I i | | 

central, tel que Vinaugura le CHOISIES Wn 

xv’ siecle, en concordance i i 

avec les régles progressive- DE MADAME LA MARQUISE NI | | i 

ment établies et telles que Waal | 

nous Venons d’en reproduire DE S E V IGNE j | i | 

Vexposé. Nous avons main- ea i 

tenant dans Veeil un aspect Les Gee WOE | i 

densemble de la production el | i} 

des caractéres de labeurs et D E, G R ] G N AN | 
de titres 4 l’époque ot cette Wa iP 
derniére catégorie va s’enri- SA FILL. E: | j || | 

chir de toute une floraison de : s 5. | ad | 

: lettres de fantaisie Vapres les Qus eee cull de par- ii! Wan 
créations répandues dans les ticularitez de U'Hiftoire de | | | 

frontispices gravés pour les Louis XIV. Hi WN 
éditions d’amateurs. nal 

LES ve | We 
194. Pour compléter el | Wh 

& la physionomie de la période Be AN | ee SOS] | i] 
transitoire que nous abor- \ See) nH I 
dons, soudant la fin du grand SS 4 1 Wi i| 

siecleaveclafindelaRégence = ve | 
et les débuts du régne de 3 1 | l] 
Louis XV, il nous reste en- ie Hi i) 
core a placer quelques spé- aS HH | 
cimens intéressants. ll] Cette M DCC, XXV, et : | 

plaquette des Lettres choisies 194. TYPOGRAPHIE LOUIS xIY. — 1695. Titre d'une ! i i) 

de T= de Sévigné, suivant pieguterarnine des ae ais deters nn 
que le constate M. Corrard vre, a Troyes. aH SMI) 

I) Ce nouvel exemple de disposition rectangulaire offre en outre cette particularité de se i \ | 

4l4 presenter sans nom d’éditeur ni d'imprimeur et de posséder la marque a la sphere des VATE i 
éditions elzéviriennes de Pierre Corneille. seg Teg Tek Tek Tes Tek Tes Des TH | | | 

WA IPAA 

iy 
} | 
| | i 
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{ | | de Breban dans son volume Recherches sur l’¢ablissement et Vexercice de 
WA | Imprimerie a Troyes, aurait 

HN | | | I] Toe été imprimée dans cette 
| | ville par Jacques Le Feb- 

| | | | Le GATAIRE vre. Aux bibliographes 4 
| | i expliquer comment s’y 
i | UNIVERSEL. trouve la marque 4 la sphe- 
| | | re des éditions elzévirien- 

Wy COMEDITIE. nes de Leyde (171), et pour / | 1] | rE pre eine eiagtl * a de ie cette édi- 
Va ——————————— — utée. || }| | SS = ae ion fut exéc 

HH | he OST 195. au fur eta me- 
| EY LAartaN é = qa sure que des additions a la 

} | a peat | | Fy Coa A A constitution du titre-fron- 
nN : nie Fall Lee ie fist i fee tispice se produisaient, 
Wl Pes < (pea See} A nous les avons fait figurer 

| Wl | tyres Ba Re FS dans notre galerie rétros- 
aa A | b & Bee SUG Nat =T tes AEE é 5 
| 1 | ; SCE | ig NY eens = pective. Un cas nouveau 

ii | Sere | a were Sy nous apparaissant, nous 
HH 1] | = ay" ny areittn = HOR ee Hy Ea [ \ Ls HERS tenons a l’y ajouter. Cette 

1). Ba fev) oy riya édition de Vofficine de 
HH} iI ce = W@, ny Ty a Pierre Riboumontre enef- 

| i = fetl?'un des premiers exem- 

WW) | ples de l’inscription du 
| A PAR Is, prix de vente sur le fron- 

| i | Chez Prerre Risou, fur le Quay des Au- tispice d’un ouvrage. La 
| I guftins, a la defcente du Pont-Neuf , scéne gravée est un retour 

| 1] ie ee cee a la vignette symbolique 

MW MDCCVIII. des premiers temps de 
| | | Avec Approbation G Privilege du Roy. Imprimerie. 

I] 1 ae heed Cwd ereamtete 196. Malgeélamono 
wu WN | | | Ribou, & Paris. tonie des lignes se succe- 

Ny | I | b Voici une nouveauté : l'indication du prix de l’ou- dant sans dégagem enkge 
WW | | A, vrage sur le frontispice. La gravure représente une  Veclettes, on aicil’intuition 

| AHH des dernieres scénes du « Légataire universel ». >e8 qu’une rénovation estdans 
NWN | 
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ere rae a 
: . . . Wty 

} Pair. Ce cul-de-lampe de vignettes mobiles semble l’avant-coureur | i) i) 

Wun retour aux effets triangulaires. 1 | | | 
HAA 

197. Puis, dans ce titre du LA ) Hi | 

Mechant, parait un jeu de réglels | | | | 

divisant nettement chaque partie : Wa 

dutexte. Le groupeensommaire, CH ARTRE USE: 
| | 

donnant la date et le lieu de la 
a | 

représentation, devait devenir & R I i R E | | | | | 

classique pour toutes lesimpres- ; Wl | 

sions de pieces de théatre. L’in- A. Mis DacD.2 Ns \| } | 

dication du prix se maintient et 4 aE | 

lefleuron de vignettes renouvelé PAR VAUEERR | H) | 

de la Renaissance réapparait. DE VER-VERT-. | | 1 ii | 

198. L’Angleterre, mettant Du 17 Novembre 1734. | | iH 

a contribution le talent de nom- i | i 

: i i : Hy i! 
breux artistes du continent et ays | | i 

profitant du séjour prolongé que ae a 

Voltaire, faisait chez elle a ce Re He H 

moment, mit sur pied ce volume, RR | | i] 

dédié a sa reine, et qu’illustré- a | Wi i} 
7 

anil 

rentJ. de Troy, Vleughels, L. Le Mt | | 
Moine, les frevres Dupuis, N. ES ie Beate | 1 

Tardieu, C.-N. Cochin, E. Jau- M. DCG. XXXV. Wt i 

M, + * 
i a} i 

rey, Micheux et C. Michu, Rey 196. tyrocrarie récence. — 1735. Titre de Ha | 
dont Surugue, Dupuis, Lépicié, la premiére édition de La Chartreuse, de Gres- | | Hi] 

Fletcher, De Poilly et Desplaces Se DreBapyrruens Se ENE S ele | | qa j 

raverentl itions. Bi ie 

ce cad ane a oe D Toujours le titre anonyme des ouvrages i i i| | 

5 MSLONS Re NO: J, susceptibles d’encourir les foudres du Par- Wn 

tre format nous ont contraint 4 — fement. Ici, un trés joli cul-de-lampe de vignet- Wy a i 

une forte réduction. QA _ kes mobiles. ses Wes Te TH Te TH | Wil 
|| ! \y 

199. Le foyer de V'imprimerie suisse est alors 4 Geneve et la firme a 

de Barrillot et fils y semble prospére. Ce titre, entre autres, parfaite- i | i | 

ment ordonné, a tout a fait grand air. L’édition parut sans date; mais | iH | i 

nous connaissons une petite édition de la Defense de Esprit des Lois, iH 

i | | 
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1}) | a eT TERED ee Whi) SS eee 
iV . J | 

1 | de 1750, de la méme firme, portant date avec indication du prix de 
nN | 30 sols broche. Le brochage des ouvrages était alors une innovation; 

| 1 nous Vexpliquerons dans notre 
MW} | i WE notice sur la Reliure, a la fin du 

} i! tome II. 

| | i! MECHANT iii | 
mH hi) 200. Les recherches biblio- 

\ | i COMEDITE graphiques sur les éditions princeps 
ML En cing: Actes eo Vers, des ouvrages des grands auteurs ont 

| Par M. GRESSET amené cette constatation, d’aprés 

/ | De UAcadéme Royale des Sciences & 4, Jules Le Petit: c’est « qu’a cette 
MV} Beles oe CAG Stes « époque, comme de tout temps, 

| | Seager are « on avait en général Vhabitude de 
| Reprélencée par les Comédiens Ordinaires du Bee 

Koy aux mais d’Aveil & May 1747,&remie « Féduire le texte et le format pour 
1 | au Théatre aux mors de Novembre & Déem- Jos impressions qui suivaientde 

| eee eee « prés les éditions originales... ». 
mH) Wh ee ames De sorte que dans le cas de deux 

éditions portant le méme millésime 
il | mais différant de format, la plus 

1) | | grande doit avoir la priorité sur la 
| i Ae PTALRAT Se plus petite. Notons ici la parfaite 

1 || Chez Seaasrien Jonny, Quai des Auguftin. mise en place des astérisquesd’ano- ‘ 
I; présie Pont S. Michel , aux Cigognes. nied 

1) — ee EE ee a ' 
] 1] 

WW : : I ee 
a i | we ie oa 201-202. A Vaspect sévere 

| Ante Approbation dp Privilige da Rey - isXIV : 
| | 197 i de latypographie Louis XIV, succe- 

| } | de la comedic Le Meobans de tease dent les adaptations de cette orne- 
| Hail || ce Lattice de Sébastien Jorry, a Paris, mentation mobile dont l’élégance 

WI ere et la fantaisie transforment le moin- 
| bp Cettepageréaliseunerévolutiondansla = dre imprimé en objet précieux, 

WT | A tépartition du texte du frontispice. Les agréable a regarder. L’édition des 
i | | effets de groupes culs-de-lampe sont rompus 

i) par des « réglets » a trait gras et maigre. 198. .’éprmon pe Luxe EN ANGLETERRE. — 
| | : 1728. Frontispice dune édition londonienne 
| 1) sia jade, Itaire. 
| ai | CEuyres de Corneille, de Gabriel ce ae Fee ee ee 

ai} || Martine dont fod Dp L’école anglaise de gravure et de typogra- 

wt 4 eve aces ae Ms phie rivalise ce moment avec la produc- 
Wi) sons le frontispice du tome X et tion du continent. Ce titre est celui d'une édition 

Ny | le titre de départ, est remplie — de grand luxe publiée par souscription. ‘<8 
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i d’applications de ces séries de vignettes de Fournier le Jeune, mines 

| | inépuisables d’ingénieuses combinaisons. Par rapport 4 la légereté 
WO A | 

Mi) | DE L Eis? Ram | MN | | | 
Mil | DES 

MN L,, Ov) we 
| || 

| Ov pv rapport gue LES Lorx DOIVENT avoir avec LA Cons- 

TITUTION DE cHAQUE GouvERNEMENT, LES MoéuRrs, 

. | us Cuimar, ta Revicion, ce Commerce, &c. 
| 

. | | a quot (Auteur a ajouté 

| | | Des recherches nouvelles fur les. Loix Romaines rouchant les 

. } } | Succeffions, fur les Loix Francoifes, & fur les Loix Féodales. 
Wht | 

MII | | TOME PREMIER: 
| | i i 

| | PRP Sig Red HN | oN S ae 

| Sorry wz KS ) \ | | (BNR ¥ VRE. Hy | Cake | Sais 
! 7 3 Vie % SB icy mea || \ Nase | Eon 

| ‘A Ve A A. | 
Ni | CASI AAS | 

. | te ONG 4 | 
} | * NO : 

| il A GENEVE, . 
WW ‘Chez-B AR Rot LoL orn een Rens ! 

Wi | SS || 
hy eee i 

| | | 199. typocrapnim GENEVoISE. — 1748. Frontispice De /’Esprit des Loix, de Montesquieu, ! 
| | des presses de Barrillot et fils, a Genéve. | 

| | ID La disposition des groupes de texte en cul-de-lampe a axe central s'affirme de nouveau. 

| 4 Les oppositions de corps permettent les lignes vedettes. Marque-fleuron trés decorative, 
dans la note du temps, et apparition du « réglet » de pied a bouts biseautés. <& sof Te 

Hy | 
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aH | 

de ce titre, le double filet de pied (le régiel), sectionné 4 vif, est peut- | vay | 

étre ici un peu lourd ; mais 
| | ; 

il ne tardera pas a recevoir LA i} 

une ornementation appro- 
Van 

priée qui Punifiera a Vélé- P I J C E Ls ig E at 

gancedustylede l’époque. 
i | 

| W Nous énumérerons du 4 LANA | 

reste toutal’heure, en par- D O R L E A N S 1) 

lantde Peeuvre d’ensemble | | 

de Fournier, le réle de ces POEME ii i 

séries de pigces 4 combi- aT 1) 
3 ; ‘ ; Mi 

naisons multiples, qui fu- _DIVISE EN QUINZE LIVRES. ay | 

i rent une des plus belles 
a | 

adaptationssltant Uichustet cl © ie xesaeceeeesetece cece Wey | 

de ce siécle si fécond en \ 

ingéniosités de toute sorte, PAR iy y 

sitcle semeur d’élégance 1] 
oO HER | | 

et de grace sur toutce qu'il Monsieur DE V | | iI 

puchait.2aaa3aa8e 0 ————_—_——____——. ll | 
iH} i) 

203. Les grands A | 
. D Na 

pourvoyeurs de Villustra- FR : j | 

; tion du Livre étaient, com- : 98 : iI 1} 

j me nous l’avons dit, les ar- Soe a 

tistes vignettistes sur cui- Wo AE | PN 

vre, qui peu a peu arrive- ” t i 

rent avec la plus grande aa 

habileté et le plus heureux eee a | Wi | | 

résultata marier lagravure WW 

| en taille-douce au texte LOU VAIN, LA il 

imprimé, et ce sont leurs MDCCLV 1 i 

teva: nous le rappelons 200. 1a typocrapniz a L’itRANGER. — 1755, Titre He WAH 

encore, qui devaient ins- de la premiére édition de La Pucelle d'Orléans, de | | 1] 

pirer le véritable décor Noltnire, roprimee a Francfort quoique annoncée | | 

‘ 1 
Npographique de cette b Variante du frontispice a trois réglets, composés Hi 

merveilleuse époque. BA Y, ici de doubles traits de méme graisse mais diffe- 1 | 

ce propos, Henri Bouchot rents de longueur, en imitation de biseaux. sof 128 Hi | 
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See eee ee ee ——eeeee | _ 
il | 
HG) a tracé de Cochin un portrait que nous nous reprocherions d’altérer, 
. | | | tant il'résume a merveille le cété particulier qui le rattache si pleine- 

aU ment a la nature de notre étude. lM « Des le début de sa carriére, il 

i | « travailla pour les édi- 
| I @ l J \ 7 R E S « teurs, composant des 

) | « frontispices, des lettres 
| | « ornées, des fleurons, ou 

| Il iD E « reportant sur cuivre les 

| 1) « dessins des autres. Phy- 
| | i « sionomie singuliére d’ar- 

AT | | ; QP C O R N . I L LE. « tiste d’ailleurs, instruit, 

il H | « bien élevé, épicurien 

| i | TOL EX « et dépensier, ami des 

1 | « grands seigneurs et pro- 

1\ « tégé par M™ de Pompa- 

i : 3 « dour dont il promenait 

WN | | BMG, «le jeune frére, Abel 
a bY « Poisson, en Italie, Co- 

| 11) oad ae « chin faisait tout, était 

i} | | - = « préta la moindre requé- 
Ni I —_ i it d rj 

| ‘ « te, inventait de curieux 

| | WD 5 « menus, donnait la re- 

ML YW) | « présentation des fétes, 

ii « et trouvait encore le 

11/1) BOP REIS « temps de prodiguerdans 

| Chez GasrrexMarrin, Libraire, rae“ i ives lade 
TT | } S. Jacques, a l'Eroile « et les vignettes. III fut 

WWW | ene een « un des premiers a cher- 
HH \] | ! M. DCC LVIIL « cher les titres gravés, 

| | Avec Approtation & Previlege dis Rei « dont Péditeur Prault or- 
* a Ate Kos. : 

A : « nait ses coquets volu- 
Wy | 201. typocrapnim xours xv. — 1758. Titre” d'une ; t o mk imiles 

| ] édition des CEuvres de Corneille. COMES i fi a a i 

| | jusqu’a la fin du xvur’ 

: D Ronnie le Jenne: 0e)e, lance ee vienelies : ] ar Ne les illus- | 
HW 4, combinaisons et l’édition d’euvres poctiques, plus P ‘ “aieont { 

A | particuliérement, y puise un décor aussi élégant que “_'rateurs qui suivirent: 
| | varié en bandeaux de pages, fleurons de toutes formes «®Dans celui des CEuvres 

WW et de toutes dimensions. si se seb pe se « de M™ Deshoulires, 
aa I! 

Hi | | 
| | 

ii 
| | 

WW | Ni) 
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i | 

| « la lettre elle-méme était gravée, ce qui n’eut pas toujours lieu, car, ata 

« depuis, on copia en typographie la lettre grise, c’est-a-dire évidée. nit | 

« Aussi bien ces fleurons 
Hh | | } 

« servaient-ils plusieurs Mattes eters ete | Wy 

« fois, soit en effagant 3 Seek ag Fee os ¢ i {| 

« simplement Vinscrip - 7 nor tae % xr f I aE 

« tion, soit en faisant re- _ TREFETE TEL IET TTT TEE TO WW | 

« produire le dessin ori- ANT 

« ginal par un artiste dif- M E S L A N G E S | | 

« férent. Lenfantaucygne 4. : Ee 

«avait décoré en 1744, PpOlE 7. 1G) Ver a | 

; « chez ce méme éditeur DEP. CORNEILLE. | | 

« Prault, une Jérusalem dé- 
Mil | 

« Irée en italien; il était apace SA EER A ASAT EES Hit | 

i = " : ° 
AA 

« alors gravé par Aveline; A MONSIEURD LT. mI) 

« Cest Fessard qui traga i i ‘| 1 

« sur cuivre le second, ce- Gwen Ae Sarre gages 2 wy 
i , be mon fort me voulut plonger. ya 

« lui que nous reprodui- ra Baa Vexpérience indubirable . | i mi 

« sons ici. B Cochin tra- Ly oe e fe tenir pour véritable , | il Wi 

ee, ~ ps SSE ue l’on commence d’étre hb a | 

- vaillait surtout pour Pe- Quand on ceffe d’érre amoureux. ee | 

-« diteur Gombert, qui re- Lorfque notre ame s’ef purgée aa 

« cevait chez lui des pein- De cette fortife enragée, a 

i ‘ Dont le fantafque mouvement Wl 
« tres, donnait des petites Bricole notre entendement : | 

« soirées intimes ott il ne Crois-moi qu'un homme de ta forte Mt | Hi | 

. . Libre des foucis qu’elle apporte | 

« manquait pornt de se Ne voit plusloger avec lui : : | aH 

« rendre, et ott il compo- Lefoin, le chagrin nil’ennus. av 

« saitau jour le jour un al- Foe Se ee ae vy | 
inet aoa ais Gest dans mes dépens me fuis fait fage. i 

« cette maison que Cochin ¥* Imprimés dla fuite de Clitandre , Tragi-Comedie , | | i 

« inventa quelques-uns de rar ep 1 | 

« ses plus jolis frontispi- an ! nh 

eae ‘ « TYPOGRAPHIE LouIS xv. — 1758. Page avec titre Wall 

gees eUnertiyeus celui de depart de lédition ecinte oe i I 
« de lAstronomie physique HAN 
«et les planches de la Dp Le bandeau de ce titre de départ montre la fan- | | | i 

i Pec rr aie es Y, taisie qu'on peut a présent se permettre, grace aux 1a 

, a de dessin d APFES vignettes de Fournier. L'initiale illustrée qui commence | | il 

« Boucher. W Auprés de fe texte est une gravure sur bois, procédé vers lequel i 

«Cochin travaillérent on tend a revenir. sei Toke Tob Te Tes Te | ii 1 
| i i 

| | 
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} | « bientét une quantité de dessinateurs, d’aquafortistes trop avisés pour 

| i | « laisser passer Vaubaine, car ’engouement venait des livres enruban- 

| \| « nés, des festons et des fleurettes. » I L’ceuvre de Cochin fut des plus 

HY) féconde, et son extréme habileté de graveur s’exerca pendant présd’un 

Mi} vit | demi-siécle. ll De ce joli 

) | my | Forvnns pets oo de a od 
| Piss (Bi a3 ce RE © Deshoulicres, modele- 

| . | | i if U V RE 5 a type de tous les frontispi- 
WA | Beye ie é ° sie WW | (Ek de Mcet M le Ay ces gravés du xu’ siécle, 

mY | H fii’ ~retenons la forme des let- 
| HL ! H YESHOULIERES f tres sable ae 

Hin | t y- > at Euvres, ainsi que celle 

| | | | j | NV oiwelle dition if du mot Deshoulieres, en ro- 

) | |) | cs) SOME PREMIER! Wi] maines azurées, que nous 

Ha | 3 ‘ moet 1 retrouverons gravées en 

l iH | Hi SAE Es —poingons par Fournier, de 
Hh | | | H . ras aN Hi __méme que la coupe de son 

. . at | I ae APRESS i romain et de son italique 
iy H ee t ey }S Jil]. avec lesquels nous aurons, 

i) F) pag Cet aah af par la suite, a faire des 

| Wl a a iS Sete 2) 4) rapprochements. 

. | (kane H t 204. La deécoration 

i | H| ee Hi = du Livre se plait @ accu- 

| Wii) 3) A PARIS H|  muler les difficultés dans 
| Hi WA] Chex Praule Ads Quay de H d’ingénieux enchevetre- 

iH} TRS Court HU ments de toute nature, qui 

aH | De «If? atteignent des proportions 
| | fh eM Me CAL et de luxe et de coquetterie 

nit | (Raa es Sa : 

Hy | aoe inconnues jusqu’alors. 
dd | 203. v'ccuvee pe cocui. — 1747. Frontispice gravé mp d’action, | Dans ce champ 

| 7 | par Fessard d’aprés Cochin. Choffard estlommaitre pré- 

| 1) )b Il n’existe pas de meilleure source deloriginedes destin, le graveur a Veau- 

va Wi IA lettres « grises » et « ornées » typographiques, forte le plus réputé et 
ny) || inspirées des types innovés dans les frontispices graves herehe les 

1 Hi par Cochin et son école. seg sek see seg sem le plus recherche par le 

qa libraires. « Sous sa pointe, 

WN) | « dit Bouchot, le fleuron devient un chef-d’ceuvre, le cul-de-lampe est 

| | Hi 
| iI | Hi 
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Hi Hi 
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H X, eet Hae es eee Zit Al. Way { 

(iy Sates cee Feta ae | 
ENN SRR We eee ett Roan | A 

‘Nats a ak vt | 
3) hi « un délicieux amalgame des or- ae HI | | 
gard} « nementsdiscrets etjoyeuxdont i EY f WA 
al «la mode s’impose de plus en er ate va | 
Pyar « plus. Ades rinceauxdélicats se ina i 

lie « suspendent des roses, s’accro- Ete | . Hi | 
hae « chentdes pipeaux, des lyres ou i hh i | MH 
ey « des cythares. Avec les zéphirs Ee Wy 
i «s’envolent les banderoles ou Ts | Wi 
aes «les rubans emportés par des Wee’ ea 
At « génies ailés. Les lettres initia- | Bie avn 
a ug «les sont de véritables tableaux lita | 
Wes « @une finesse et d’une préci- Way aH | 

guia, « sion telles, qu’il faut renoncer at 4 Ni ; | 

VAN Ns « ales présenter a cause des dif- Sue ‘ae PH A 
We UZ . 2 Hey if veer Al \ 

Wy, ie nips « ficultés de reproduction. » Y/N WAH 

Go Ces | | 
ya Tle, Wye al | 
i Wl ® La taille-douce est en tel honneur & ce moment 8 He \ | i) | 

i a Ny qu’on va jusqu’a lui demander le texte méme des V7 Shi B My a 
eal Nee ai ouvrages. Montulay, entre autres, grave en leur WN RRA Fi | ii | 

: aN Ne entier les six volumes d’une édition des Fables Ga" ag) HI Lf A 
AN Nagy de 2a Fontaine dont Fessard execute les figures. ee Oe WW 

4s eee Soup nT | 
ih © RS Aiea ea rs LAD i e Wi i 

sae eee Wee Hil | 
Siw ae ey (COE OY SRL ES Wa TGS GO rE ‘( j. 4) = mH _. Wt 

GE ajus BU pe os. Sa RO CSS Se | Hii : 

204. vccuer: pr cHorrarp. — 1758. Encadrement composé par Choffard. | | | | 1 aN 
Dp Comme suite au décor de la page imprimée des Pigouchet, des Geoffroy Tory et de i 

, VEcole de Fontainebleau, admirons celte merveille de notre XVIII* siecle francais. i | | | 
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1 Wi) ae ae oe ne | 
| | | 205 a 210. Pierre-Simon Fournier, dit le Jeune (1712-1768), | 
MA i, était le fils du dernier directeur de la fonderie des Le Bé, commencée 

ii en 1552 par Guillaume Le Bé et enrichie, en 1561, de poingons et ; 

ail matrices de Garamond; fonderie tenue de pére en fils jusqu’en 1707, 
Wa Wi : et achetée, en 1730, par Fournier Vainé, fils du directeur et frere de 
ih Wl | Pierre-Simon qui, lui, commenga la sienne en 1736, la créant de 

| | toutes pieces, gravant lui-méme tous ses poingons, frappant et justi- 

Wh | | fiant ses matrices et fabriquant en grande partie ses moules. On ne 
HII | | peut donc lui reprocher Vorgueil qu’il tirait d’offrir le seul exemple, 

| depuis Vorigine de Imprimerie, d’une fonderie complete établie par 

| i un seul artiste. Pour éclairer dans une certaine mesure son wuvre, 

| nous croyons devoir ajouter qu'il était éieve du peintre Colson. Une 
wit éducation artistique et ’ardeur juvénile de ses 24 ans, peuvent expli- 

Win | quer en effet la passion dont il s’éprit de doter la Typographie d’une 

Wt réplique habile de ce décor nouveau que les maitres du burin et de 

Wii} Veau-forte répandaient 4 profusion dans les livres de luxe. I N’étant 
| Vesclave d’aucune production antérieure, entigrement libre de créer 

| | i a sa fantaisie, il n’eut qu’a observer le goiit du jour et a le servir. Trois 
Wi points bien distincts composérent son programme. La création: 1°d’un 

| | | | type de caractére de labeur, c’est-a-dire un romain; 2° de séries de 

Hii ] | lettres fantaisies, d’aprés les éléments des frontispices gravés; 3°d’un | 

HHI H | décor a piéces mobiles. Ce n’est que ces trois parties de son wuvre 

Hi | achevées, qu’il devait se passionner a nouveau pour la gravure de | 
| i} caractéres de musique. 2 Dans son romain labeur, les capitales dif- 
Vi | ferent peu de celles de Grandjean, si ce n’est par un surcroit de 
| | graisse. A ses minuscules, il a conservé d’une facon générale tous les 

1 empattements supérieurs rectangulaires du Garamond et observé au 
Wil j contraire, pour les inférieurs, le trait horizontal de Grandjean. Le bas 

| | | | de casse du Garamond était quelque peu allongé : Fournier diminue 
: | | | cette hauteur d’ceil dans le sien, opérant ainsi une sorte de mise au 

i | carré qui régularise aspect de ses minuscules, lesquelles, avec une 
| i légére augmentation de Vapproche, gagneront en tenue et en lisibilite. 

Ha | W Par exemple, son #falique rompt totalement avec la fantaisie de celui 
i i i : de Garamond, qui n’avait fait que développer les libertés de tracé 

A | compatibles avec la nature de son écriture originelle. Fournier, se 
| libérant de cette coutume un peu trop archaique pour son époque, 

| | adopte franchement — ainsi que Vavait fait Grandjean — la formule 

| | 
i} 

} | | i 
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du romain penché, ’est-a-dire, pour le bas de casse aussi bien que pour | || | 

les capitales, la répétition de la lettre droite dans la forme incline, avec mh 

. conservation, dans les minuscules, des empattements triangulaires | | | 

de téte et, pour ceux de pied, ° i il | 4 

la terminaison en retour de Blea a a 
- aie a Paw ee” A ; pe adi i H } 

: plume ou de reprise. Enfin, Va~ Pig y NS atte, nae ye Wit 

doption d’une approche identi- ve mee ae oo os aq aay 

que a celle du romain permit fj Brie In q | i | 

de réaliser le méme dévelop- Wrserpeetree Breet ay 

pement d’eeil avec lisibilité f ai i) 

équivalente. Puis, comme les MAN UE L Ail | 

petits formats des éditions ii | 

elzéviriennes avaient ameneé TY POGRAPHIQUE. ‘ i i 

Vusage d’wils étroits, dits de a t i} | 

gotit hollandais, Fournier EEE } | | 

ajouta a sa série-type, sous le PREMIERE PARTIE. AA 

nom de podtiques et de hypes hol- ee rg iH Ha 

landais, quelques corps de ca- Wa 

Se ae D oe la réa- LA GRAVURE > wi | 

lisation de ladeuxigme partie oy T4rrre DES POINGONS. i i 

de son programme, il se trou- ih | 

va absolument dans le méme a cane ae i | | 

ee ses les porate pues) ea Povk étre un bon Graveur de Carafttres , tii | | 

a peal? Sous avaient i) faut étre Typographe , c'eft-a-dire , favoir | i | 

Se tne ereney FYPO- tous les détails du méchanifme de la Fonderie a | 

staphiquement Vaspect des & de [Imprimerie , afin d’y affujétir fon travail. i | | 

aR 2 lui, a son tour, Maitre de l'art, le Graveur doit tout prévoir a | 
voulait reproduire Wposra- dans la fonte & dans l'impreffion. Celt par-la | | | 

phiquement aussi Peeuvre si que les Simon de Colines , les Garamond , les ] it 
intéressante des aquafortis- A Wi | 

tes. En cela, dureste,comme 205. vevore ve rournmer ux seuNE. — 1766. } i | | 

les prototypographes ait fit Page de son Manuel Lypographique. | ; | 

wuvre créatrice et déploya D Cette page résume admirablement Ia transfor- i Hl 

danslasaliationde son pro- Jt me ans em ot qn 
j loté 5 je fonderie, sou: 5 ) I 

4 eats eek par Vincomparable technicien que fut Fournier le | | | 

Jeune, veritable introducteur de la lettre « de fan- i | | | 
de nombreux modéles de  taisies dans la Typographic. 22d Tek Tee Tes | ail i 

| i HH 

: We | 
. Wt 

; i | | } 

A 
ber ; | |
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Hl) Hi} | | lettres de deux points ornées, dont nous donnons quelques spécimens- 

| | types. D’abord il éclaira d’un trait blanc ombré les pleins de ses capi- 

| Wa tales romaines (alphabet 3 et 5), et créa ainsi une série d’initiales 

| allant de la nompareille-jusqu’a la grosse fone, soit de 9 & go points 

| aaa | d’wil, et cela dans le romain comme dans Vitalique. II ajouta bientét, 

| | comme Variante a cette série, des terminaisons en feuillage, également 

pour les types romain et italique (alph. 2); puis ce fut la série fou? 

a HAY feuillage, avec boule au centre et empattements fendus (alph. 1); une 

WI | romaine blanche avec fleurette au centre des pleins et empattements 

| ait | fendus (alph. 4), etc. Or, toutes ces formes de lettres sont en germe dans 

Wil | ) | le frontispice de Cochin pour les Ewvres de AI et M"™ Deshoulitres, 

, | formes que Moreau lui-méme, dans la gamme si variée de ses lettres 

| blanches ou azurées, ne fera que pasticher! W Fournier le Jeune 

WT | mérite donc bien le titre d’introducteur en Typographie de la lettre 

1 | blanche, grise ou ornée, sous la dénomination technique adoptée depuis 

| 1 lors de /eHre de fantaisie. W Pour la création de son décor mobile, 

Wa | : le maitre francais se trouvait en quelque sorte plus favorisé et en 

| possession déja de la tradition des motifs de vignettes en usage 

ML depuis le xv" siécle et que le xv’ et le xvm avaient multipliés pour les 

| bouts de ligne, les bandeaux, les tétes de chapitres, ainsi que pour 

Wy | | la combinaison de culs-de-lampe géométriques. Or, dans cet ordre 

| | innovation de pieces de fonderie, on le voit, comme précédem- 

! | ment dans le caractére, se faire créateur, et créateur génial. Pour 

HH en juger, que l’on compare les bandeaux et le cul-de-lampe de la 

| fig. 181 avec le résultat des pigces congues et gravées par Fournier 

pour des emplois similaires (201, 202, 205 et 206). Tout autre 

| i chose, en effet, est Valignement régulier du méme motif et la combinaison 

} | Fe de pieces susceptibles de former des arrangements décoratifs variés, 

| PI dans une note et un style définis, concus avec une telle prévoyance 

Wa | d’emplois qu’elles se peuvent préter aussi bien aux courbes irrégu- 

TH litres d’écussons, de rosaces et de culs-de-lampe, qu’a former et 

1 i} décorer des initiales et des encadrements; capables, en un mot, de se 

il substituer a tous les emplois correspondants de la gravure sur cui- 

Hi | | yre, en présentant l’avantage, tres appréciable pour Védition de demi- 

\| Ht I luxe, de économie d’un tirage. I Fournier a dessiné, combine les 

| adaptations et gravé lui-méme les poingons de 377 motifs décoratifs, 

| allant du corps 5 au corps 60; c’est dire la richesse de sa collection 

Hl | 
il, 

WM | 
WW 
ii Hil | |
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ee ee er ee i | 
etla multiplicité des applications laissées 4 V’initiative des typographes. | | 

Une des principales preuves du goiit de Fournier, c’est le souci qu'il | i Wa 
eut des moindres détails du 2 UN | 

décor typographique, allant SPREE Ne ni 
! jusqu’a ornementer (il faut en aie toa | | 

: ew wee M ‘ Ma er ty HI YI 

étre du métier pour le bien Meesearerarerrer once wr £ Cee AM ! 

comprendre) des séries va- co ee Se j | HY 
riges d’accolades et de filets | y ihe | | 

de séparation (205) et les es MAN VUEL by i | i 
: P . We uy 1] 

anciens régiels (206). Il in- ms TYPOGRAPHIQUE, rc i | i 

nova du reste en tout, si bien r= wy Hi ; - Mee UTILE Se i PAI 
que lorsqu’on feuillette son iss yeu ani 

™ wy a 

spécimen, qu’il obtint d’im- fps: AUX GENS DE LETTRES, re a : eu 5 on [ieee 1 
primer lui-méme par un arrét ek Gaceux qui exercent les dif- il wi 

du Conseil de la Librairie de rel ferentes parties deV Art fav i il i 
mai 1762, lui reconnaissant i de l Imprimerie. Lal Hi li | 
le titre dimprimeur surnu- WASH p : <li a | 

: ? {i Par FourRNiER, le jeune. fil.* ‘AAR 
méraire pour la ville de Paris, i) asi ll an | a 
titre fondé sur les services [gts TOME II, me | | | 4 

z eo Ae a nl ‘i mT quil avait rendus a V'Impri- et a He Ha 
merie « par Vinvention et ek A fp ; Al | | | f 
saad de ae ob- re A PARIS, ieee | | | 
jets relatifs a cetart», lesen- pA 5 “ | My aaa 

ie i. Bout ee Chez l’Auteur, rue des Poftes. oA yh timent qu’on éprouve, c’est fits} . Sl i | | 
que toutse tient: signes, vignet- in J. Barsou, rue des Mathurins. sll | Hi 4 

a : as oe mo me ti 
tes, caracteres frangais et ie . ea | i St fee t Vy M. DCC. LXVI. hsb | 
étrangers, etc.; on sent que Nets ae Hi 
la méme main a tout dessin€ felsivivieliti returns avian ia ay AG 

. is eR an a CCE El I i 

et gravé, et c’est le plus rare  {2qteey eee bee lesa ieee ier ieee ioe ese er ae vat | 
exemple d’unité typographi- 206. vecvvee ve rovrnime Le seune (suite). — Wilt 

que quil nouseait ete donne 1766. Frontispice du tome II de son Manuel. | | | | 

de constater et d’admirer sans D Les encadrements des graveurs en taille-douce | i) HH | 

réserve. ] Fournier devait en- A ct des aquafortistes trouvent - roms un | | } | 
core se signaler par une ceu- @PPropriateur aussi ingénieux qu’arliste, qui crée HEH 
stemait 8 a p vdinati les piéces mobiles permettant a la Typographic de i} Hil 

BU eSse =e CRU te Maton donner sa note dans le style a 1a mode. Ce cadre | | WH 
des mesures hypographiques, est un joyau de fonderie, seul procédé logique et HM i | 
basée sur le point, qui fut du praticable alors du vrai décor typographique. se& iF | Hl i 

| 
| | 
A 21 TT 
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A Hi iy 
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| | | ooo | 

| | | reste sa premiére innovation. Nous avons vu, par le tableau de la 

a classification des corps de caractéres de Fertel, quelle incohérence 

ray | régnait dans la fixation des forces de corps, opération pour laquelle il 
Whi) 8 PS OP Pp q 

Wa WT Wexistait aucune base. Les in- 

| | pe 5 e———_——_—_saiaye convénients résultant de cet 

| | Wh | N°. LXIV. pet F état de choses, aumoment oi 

Wa | ——_—_____________——_ | _ les types de lettres se multi- 
| PETITI-PARANGON. | pliaient, avaient bien motive, 

1 | en 1723, un arrét du Conseil 

I Les Tyrans font |] dela Librairie, fixanta 10 li 
Wa : gnes et demie géométriques 

wv | les premiers efcla- la hauteur en papier des carac- 

Hail | ves de la tyrannie teres, et pour leur ¢paisseur 

Wy & f 2 prescrivant par exemple que 

| | ie ne iont pas les le petit-canon devait corres- 

i} | | moins malheureux pondre a deux corps de saint. 

1 | ; ‘ : RB augustin, le gros-parangon aun 

ant Julien ] Apoftat cicéro eta un petit-romain, etc. ; 

Hy | | dit 2 di : fe mais cette ordonnance n’ou- 

| | 1 | Judicieulement bliait qu’une chose: c’était de 

ay | wil n’yv a que les fixer pareillement l’épaisseur 

. i | u - = q © du saint-augustin, du cicero et 

| 1 tyransqul donnent du petit-romain, seule condi- 

ant | \ tion pouvant permettre d’ap- 

11) leurs fucces pour pliquer avec exactitude les 

| ] | || des raifons, &leurs prescriptions réglementaires. 

| \| : i Or, cette indication ne pou- 
Wi caprices pour loix. || yait pas étre donnée, car 
1] | epieianie sie. ic Sa onal chaque fondeur travaillait 4 

| | sae ee . q 

ii . 1 TR =? sa fantaisie ou sur des épais- 

| | 207. aoe ce FOURNIER LE JEUNE (sulle). — Sur's spéciales aux clients, 
Hj | 1766. Spécimen de son romain, comportant parfois des dif- 

| | | Dp Fournier, créateur indépendant, ne s'est pas férences de plus dun demi- 

| | | | oo —— psa de — point, Wi C’est devant ce chaos 
aA A un « romain » qui : 

H | | toutes les qualités du Jenson et du ee que ae ee Fournier es 
i adaptation d’¢poque d'une logique et d’une beauté 4U il entreprit la création e 

| | parfaites. 72 Teg eb Seb seb ew se outillage de son établisse- 

i | | 
1| 

| 

| | 

Hit | 
Wa | |
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ooo ew —a——S.S— —mh Hit |) | 

i) 
ment: aucune régle, aucune base, aucun principe! Il lui fallut done | . | . ! 

tout combiner, tout organiser lui-méme, et c’est ainsi qu’il fut amené, at 

pour donner une base solide 4 Pceuvre de précision qu'il se proposait ani 

d’entreprendre, a créer le = | i| I ii 

point Wypographigque, en opé- SF ) i | 

rant la division des corps de 4) yo, LXV. 63 f Hi i 

caractéres par des degrés — | | i | | 

égaux et déterminés qu’il ap- PETIT-PARANGON. Ua | 

pela points. Par ce moyen aus- | | | | 

si simple que génial, et que a e Wl | 

Von s’étonne de n’avoir pas Le grand ufag du . Mi | | 

vu surgir de tot, = a monde & la con- | | il 

j connaitre les degrés de dis- . : 1 Hl 

tance et les rapports des | noiffance de ce qu : | \ | | 

corps; on put les combiner |/f °?” e, tiennent | ih 

ensembledelamémemaniére Jj es paffe ? { I Hil ) 

que Von combine les signes § lieu fouvent de ta- |% 1 | 

numériques « et — ainsi s’ex- . A | | | 

« prime Fournier — comme lens ’ d oe ? de { | | 

« deux et deus font quatre, | merite , & méme de i | | 

« ajoutez deux, il viendra six; nay, | 

« doublez ce tout, Yous aurez vertus; mais tors- | | 

« douze, etc., de méme une ae s | iF 

« nompareille, qui porte six | qu ul faut pee | | | 
« points, avec une autre nom- avec foi-méme, C eft | i 

! « pareille, feront ensemble le h a 

« cicéro, qui en a douze;ajou- ||’ toute autre C ofe. i i | 

« tez encore une nompareille, i (i 

« Yous aurez dix-huit points ou 3} , i || H 

«le gros-romain, et ainsi de *™ sur | i ti | 

gece subpariqueledémete 20 cree aelinan seta telaenc op ni 
« tre la fable des proportions ee : a i Ml 

« ci-aprés. » WD Pour établir D Son italique a une ee oe a Hi! | i | 

la combiainon des cars, it SPL alt ar clr Wa 
ne suffisait plus que de con- gence de fantaisic particuliére ne nuit point @ son ii | ili i 

naitre le nombre de points — @égance et sa sobriété de forme le rend d'une ex- WA | 
typographiques dont ils se — tréme lisibilité. se seg Tek Tek Te Te i I \ 

i ii | H| 
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\| | | composaient. Enfin, pour établir son poin/, Fournier confectionna une fai 

HI | échelle fixe et déterminée qu’il divisa en deux pouces, le pouce en 12 ia 

i | || | . 

| | | Z | | | ABCDEFGHIKL 
| HN | NH MNOPQRSTUV 
Hi) XYZEEWEEE | 
| | | is 
I | Deux points de Cicero Italique. 

: | | ABCDEFGC HIS 
i | | KLMNOPQORS | 
AHH I) il | TUV XY Z@LE 
VT i ’ 

i, WEC 
i Wiig Deux Points de Nompareille. 

il 3 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXY 
II | Z@AWECEL.,- 

i | ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV 
i | XYZEEWEEEG 

Hi AN ee emer ite RE Stn ge 

| | | 209. vcuver ve Fournier LE JEUNE (suite). — 1766. Alphabet de lettres grises. \, 

ii} | \ Toutes les fantaisies relevées par Fournier sur les frontispices gravés de l'époque : 

i | D sont interprétées par lui, et il en céde les matrices (ainsi que celles de ses vignettes & hy 

| | HW combinaisons) aux fonderies de France et de Iicrander qui en sollicitent la reproduction. ® 

HH | lignes et la ligne en 6 points typographiques, la totalité de son échelle , 

| | i comportant 144 points; et il accompagna ces prescriptions de con- . 

| i | | seils techniques devant assurer une régularité et une justesse par- 4 Ne 

i | | 
at 

Hi, 
| Mi | | 

MM 
| | | | 

WH : ie
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Mt | 
faites 4 la pratique de sa création. HM Dés lors, les différentes sortes : aan | 

de caractéres qui, pour la plupart, tenaient leur indication de force va | 

Wi | - ABCDEFGH 
WKLMINOPQ i) | 

a || i RSTUVXY= Hl 
5 ; nA ZEEW EEE | 

2 == vn 

Deux points de Philofophie. | 

’ ABCDEFGHUKLM Mi 
NOPQRSTUVXYZ@ | | | 

FEWEEEG.’,= iN] 
ABCDEFGHIJKLM | 
NOPQRSTUVXYZ@ © | 

Py age Wah 

| ECW ERE Wa 
Ht) | Pe ata ata ce tia ae Hi 

210. vccuvre ve rournier LE JEUNE (suilt). — 1766. Ses alphabets de JeHres grises. i | 

Dp Ces séries sont extraites d'un «Cahier d’Epreuves» de Perrenot, fondeur Avignon, 171, ii] Hf it 
A publié par Louis Morin dans la « Fonderie Typographique ». Nous les avons choisies Wall 

de preference a celles du specimen de Fournier a cause de leur présentation en alphabets complets. IH] | | | 

de corps du nom de Vouyrage imprimé autrefois avec la premiere i i 
fonte de leur type, comme le saint-augustin et le cicéro, par exemple, Nai | 
recurent un classement numérique leur assurant une dénomination | ) | 

i | | | | 
WaT A 

HH | a 
i aH
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Hi | 
oe eet définitive,

 d : 

MN 
ation des:mesanes Hp ont ci-contre la li ‘ 

= 

| | 
Se 

oO nite fare nie oo Cette sysit- 
! 

WANT Il 
sa carrie 

graphie, en 
ommage 

re 
> 1737. 

que ren- 

| | ! | 
de lettres oo son remarquable 

Mane En 1764-66, il couronnait 

nt 

ceux qui exercent les
 diffé el typographique, 

uti y we! 

Wht 

es différentes parlies
 de i , utile aus gens 

' 

i | | 
TABLE DES PROPORT 

naecali 
‘ 

Nh 

IONS DES 
= 

i; 

| | i 

DE FOURNIER. 
Sai ERS 

* 

| i | i 
NOMS ANCIENS 

FORCE 

' 

) | i | || 
(TR 

ag a ee a ees 
NOMS ANC) 

FORC! 
e 

NWI 
é 
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211. Dans le nombre des spécimens de fondeurs de la période | | i | 

que nous étudions, nous pouvons citer, pour les avoir eus sous les WH 

yeux, ceux de Lamesle, Paris (1742); Fournier le Jeune, Paris (1764); I an 

Enschedé, Harlem (1768); Decellier, Bruxelles (1779); Imprimerie mi WO 

royale espagnole (3799); | i 

Zatta et Figli, Venise |e oan ieeetiace ae aes aaa 
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be ligne en caracteres 211. vicnertes pe capres. — Epoque Louis XVI. ' i 
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croisés avec boule cen- En dehors de la production de Fournier, l'epoque A Ail : 

trale et la gravure des let- D Louis XVI vit sortir de jolis motifs pour bordures et ! | Ht 

tres du titre de la Gazelle — encadrements : le maitre novateur avait été suivi et imité. j i | 
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HW indication de prove- a 
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| | Repréfentée par les Comédiens Frangais ordinaires pice, empressons-nous yi 

} | du Roi, le 3 Séprembre 1760. de le déclarer, n’a d’au- a 

Wy \ tre raison d’attirer notre i 
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MN aD ano dun choix varié des | 

MOVIN || Sv Ela om go 3 créationsdécorativesde a 
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HIN Mm PARIS., : ' 

| | Chez PRAULT, petit-fils, Librairc, Quai des Auguftins, 214. Jean Papillon, { 

} Wa tadeuxieme Boutique au-deffu dela ruc Gilles-Caur, né & Saint-Quentin en ' 

| | esate NMOS 1639, avait entrepris de | 

| | | M DCC LXI rénover art perdu dela 
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tit qu’en 1766, aidé de sa femme, 4 publier un traité tout a fait | 
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i i | | « pas des ornements banals ye a tout. » Aprés avoir cultivé les 
| | élégances de Vépoque Louis x 1, Moreau, amide David, embrasse 

| | | les idées nouvelles et sacrifie al art des Grecs et des Romains; mais, : 

Hil constate encore Bouchot: « S’il n’etit eu que son bagage artistique de 
| HII « la Révolution, sa fille, mariée a 

| | 3 « Carl Vernet, n’aurait pu écrire de 
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WY HHH ine: rie qui n’avait pas encore été abordé. 
| | 214. RETOUR AUX PROCEDIES DE GRAVURE G6 ed ealte hie | 

HH} EN RELIEF — Avant 1766. Fleuron gra- Ypograp es de epoque got bo? 

| || vé sur bois par J.-B. Papillon. que s’étaient adapté du premier coup , | 
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MN en pk eum lunge pages de texte, consistant en des pie- 
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WW sance, dans limpossibilité de passer outre 4 observance de cette loi, t 
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NN devait de réaliser la pratique du cadre fermé en matiére. Cest ce qui H 
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WH 
AWAY} (| troisigme, fondue en carré, c’est-a-dire, sur cadratin et formant 

i) | st 5 ; 
\| Vencoignure. Le cadre se complete ensuite par des pieces décoratives i" 
HH 3 Pp P p 
Hi} Wi de milieux, de montants et d’autres pices de remplissage et de ter- 

i) minaison. 
AIT} i 

HH 
i | 217-218. L’école francaise avait tenté — notamment avec 
| | Gravelot, Saint-Aubin et Choffard — de porter 4 Londres les modes 

| I nouvelles. Un florentin, Bartallozzi, vint aussi essayer de faire appré- 

i } | cier sa maniére. Sous l’impulsion du roi George II, en effet, les arts, { 

i | | délaissés jusqu’alors, recevaient de nombreux encouragements, et 

Wil) Académie royale, fondée en 1769, faisait tous ses efforts pour atti- WH x 799 P | 
Wi rer les peintres et les fixer. Les résultats ne furent pas aussi satis- j les peint t les fi Les résultat t p i sati 

| i Wi faisants qu’on le désirait et Choffard put écrire dans le Dictionnaire 
I} | de Basan: « Ils (les Anglais) se sont étayés de quelques talents étran- 
| | | « gers, ils sont parvenus a créer des talents parmi eux; mais ils n’ont 

Hi « pu ravir la flamme qui Vivifie tous les arts en France. » I} A Vheure 

\ | de cette tentative de rénovation du livre d’art en Angleterre, il n’est 

MH || donc pas sans intérét — au point de vue auquel nous nous plagons 

HI | toujours — d’étudier Vaspect d’une édition londonienne de typo- p 

| | graphie soignée. Les deux exemples que nous présentons sont curieux 

H\\ a plus d’un titre. C’est d’abord le format allongé qui surprend, en 

| My donnant des pages d’une hauteur tout a fait inusitée chez nous; puis 

i | les nombreuses coupures ou divisions de texte, séparées par de 

i iil lourds régiely et des lignes de vignettes qui retiennent ceil au détri- 
| WT) ment de la lecture; d’autre part, 

. Hi | | c’est la monotonie, la froideur, 216. rypocrarnie Louis xv. — 1766. Titre 
il} la rigidité d’une succession de encadré de Claude Hérissant, 4 Paris. 

i} lignes presque de méme force, Dp L’art du fondeur typographe, que vient 
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| page de texte, qui youdrait se caractéres blancs et le symbolisme du fleuron, 
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| } | Mifes en vers par 

Ni CESAR pz MISSY 
Hh : 

| | i} | Chapelain de S. M. Britannique pou les Chapelles 
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WIA | ————————— 4 
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Hi 
i | | | esthétique nationale. Assurément, nous sommes la devant une chose # 

HII i | essentiellement anglaise, Vesprit comme de forme, et dont nous ne 

i | | pouvons que constater les originalités. Depuis les pendentifs floraux | 

| | } a retour de pointes, le foliotage ornemental des tables, la compo- 

) | i} i sition des filets de vignettes et le régle# de base avec son motif com- 

il | biné, tout, en effet, est original et nouveau pour nous; sans en 

i | excepter la maniére peu banale, on en conviendra, d’accentuer les 

i HH || petites capitales! I] Momoro, qui écrivait son Manuel de l’Imprimeur 

i HH) || en 1785, y déclare qu’a ce moment le godt des vignettes se passait en 

NK France et il accuse les Anglais de nous avoir communiqué Paversion 

| | quwils portaient a cet élément de décoration! Ce n’est stirement pas 

\ Hil |) Pexemple que nous en donnons qui poussera a admettre un aussi 

| Wa brusque revirement d’opinion. a 

| | HH 219. Au reste, nous allons montrer quelques spécimens de fron- 

| i | {| tispices ornés, qui préciseront l’usage fait en France, a cette époque, 

| | NVVIII\ || de V’élégante collection des pieces décoratives de Fournier, que Cas- 

| i} | lon s’était empressé d’imiter pour en approvisionner l’Angleterre. 

| i} | Ce sont précisément ces derniéres dont nous venons d’apprécier ; 

i} : la nature et ’emploi. 1 D’un stock d’épreuves mis 4 notre dispo- 

NY HI) sition, nous avons extrait, pour en faire la démonstration, les plus 

i Hii | significatives. C’est d’abord une impeccable téte de page, d’ordon- 

| l 1 | nance quasi-magistrale, qui joue au propre le réle de nom d'impri- 

| | meur; cette mention dorigine prend ainsi place au fronton de Vou- 

WHT Yrage au lieu d’étre la signature microscopique et dissimulée qui 

| i | se généralisera au siecle suivant. Sur ce frontispice nous relevons ! 

WH | Vheureux parti obtenu par la division ternaire dans la décoration 

| d’un rectangle d’assez grande surface, ott le texte n’est pas appelé 4 

il i| dominer. La ligne addition, en capitales romaines mi-Garamond, 

WH |. 
i) || 217. 1 typocrapie ancLaise AU xv — 218. 1a typocRAPHre ANGLAISE AU xXUmII" SIECLE 

| HI | stkcLE. — 1769. Titre d’une édition lon- (suite). — 1769. Page de V’édition des Fables 

| i | \{ donienne. (voir PAGE 308) de César de Missy. (vorr PAGE 309) ' 

| HH b Ce frontispice nous fait reprendre con- Dp Heureusement que dans son ¢ Manuel », 
HI Zs tact avec la typographie anglaise. Son J, écrit a la fin du XVIII siécle, Momoro 

| | I || aspect glacial est en complete opposition accuse les Anglais de nous avoir communiqué 

| ] avec la coquetterie qui caractérise la nétre, leur aversion pour la vignette! Qu'une date | 

| | | quelle que soit 1a nature du sujet. s¢& sur un livre a parfois d’éloquence!... 8 

| | q ee | 

i | | 

i AAI} : 
Wi 

i |
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mi-Grandjean, se particularise par aspect d’une lettre de deux points | | 4 

Sy ch eo ot oo oe i ) 
Hl Oem, wMeutavin, oer, [ft ny | 

fi Fe, ei a ae oe aes | 
‘ z 2 vacua : College. $9 AS ; || | j 

or elias tocelt Ul SPSS SESS Ee eS | Hh | 
i HH] 

ADDITION Uf 
il | 

E i | | 

| 
DU SIEUR DOMINIQUE, Bourgeois | 

de Marfeille, fervant de réponfe a la Con. | i 

fultation que Marianne Blanc, veuve Floux, i | | : 

lui a fait fignifier le 20 Mai 1767. | : 
219. typocraPHIE FRANCAISE DE LA res i ohent — 1767. Frontispice d’une consul- | | | 

Tiare art rer ee ee ie ee | i 
meet: eealans » coutumiére a la justice ne s‘offensent nullement d'une manifestation | | | ! | 

gracieuse d'art francais. seg Sok Tele Teh TH De Des Delp Tes Teh Tes Tes | 

SMAI A 

22 | i) | IH 

|i | | 

| | 
ii
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Hi WH SSS SS EEE e 

iM | mI | Pilate tet tomtom gee semestomtentomtes 
| | | : mececneret etnias ere re ! 
MI ao Pate it | 
| | | ¢ px a : | 

Ml) & .veeiee, 2h | 
MI secs 8,7" ee eho oe | 
Hi bee Soe t  Seee, t | | He fle RRA SSN O2 TERRIER, i 

Hi} e Y, ai Te OF + | 
| : : ate a0 os "ee ats t ! 

| eH Se at nee aH 
aa e330 x” papuy *, % EM, + 

} £ 8 He NIA ENIAC, eH 7 ! 

MH Lae 3 8 | 
HII tA seo ab seo ab ob otha oh abel seth ok ae ot sho ete Seater Geos este dete eae oe | f 

| ap ain Ga aey a 

il | 
Wl || 

} | | | | ADDITION © 
I | Hl | ] 

|, AU MEMOIRE a | 
} i 

| | POUR les fieurs VINCENT, SAUTEL, & | 
| i Hi) | Conforts , Maitres Perruquiers de la Ville | 
MINN de Marfeille. 

| | | 220. tyrocraPHie FRANCAISE DE LA FIN oo ee (suite), — 1767. Frontispice d’une 
Ay consultation judiciaire. 

| | Dp ... Comme aussi de montrer I’ingéniosité des techniciens de I’époque dans I'art de manier : 
| Y, les pieces décoratives que Fournier met a leur disposition, pi¢ces que Caslon, en Angle- i 

HI | i | terre, imite avec la caractéristique que nous venons de relever, figure 218. s<& se& 1 y 
HN) 

| I 
Hi) | | | 
WEE 

mi) 
| Hl
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Se | a 

terre "a : Hh | 

ee | . 

eR a ee Te ee Whi 
|| «eH Butt tah ie ml Wil ii 

PK fp PRE, dp] (| 
we io el 

7 x PES BEL ag ine x i | | | | 
a ERS du Rotsz SONA at a 

! Ce Rk a | | 
z ta! x Mt Mh} 

WAS oe Nar Oe. ~ ais + | 
TRAC RR OK KR OR aa 

Ilene ae ee ee 
; Ha | 

ny | | | 
COPTIE | 

| ul 
DE LA REQUETE PRESENTEE PAR | i 

Me ImBerTy le 19 Février 1767, pour I | | 

avoir une plus ample Caution. HH 
|| 

A Mr. le Préfer-Général au Siege & Préfecture i | 

ae cette Ville G Vallée de Barcelonette. | | 
° - Hh Wal j 

Sueur humblement Me. JosEPH IMBERTY , | i | 

Notaire Royal de la Communauté de Saint-Paul | | 
Wa 

| 
WR 

| | 
: ALA Out
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NN Hit oO = 

a 
S 

i i} Game na nae mCP S aa i 
i I | A AIX, de PImprimerie de la Veuve ‘ ia 
ii | ae pDAUGUSTIN ADIBERT. 1783. ( big 
WN || PSL a = ve HI Omaee eae oom Ee Sa uaeey 4 
Hl ; a 
MAHA I i 

iil | iy 
HI | ahd 

MN | | i 
MI " 
Hl TRUCIIF | i | | Dd uu 

| : 
Wh | t : 
| i a Vane E ConsEIL SOUSSIGNE qui a vu t 
MMI. GA XS les Mémoires:imprimés de Me. Im- B 

Mi 3 LS berty, la Confultation du 30 Juil : NH. Cx “ea betty, la Confultation du 50 Juillet . 
MM | Ge I une copie de Requéte pré- r mi E8492 1771 » une copie de Requéte p i 

Mii fentée au Préfet de Barcelonette le - 
' | Hane : > A - 
| ill 19 Feévrier 1767 » & un extrait de /Arrét du ‘ 

HI DB arr eeee eine ae or eee Se ear ene . 
| metrcleliiy = va7s Aue aie = tdeee (uit) = 1983. Bandeau geisle is 

| | | HSHIce: (voir PAGE 313) a nom d’imprimeur, caractéres de Fournier ™ 

i | DY <. Ef qiclle liberte dans le choix et le le Jeune, initiales en vignettes combinées. fa 

Hi 1 || Ys jeu des pieces 4 combinaisons orne- ID Enfin, comment ne pas conclure, avec ce tr 

ll i ] mentales! Quel bel ensemble également de Y, quatrigme exemple, qu’a la catégorie des 2 
| | Wi | nen’ ee styledescarac- _ imprimés judiciaires s'appliquaient eu i 

NW eres de cette page, tous dela gravure et de ment tous les éléments de la typographic d'ar ; 
| la fonte de Fournier ! og 2 sek Tek de l'époque? Sef Toke De Te Te TP r 
| H |i ae 
WIT 

| | i) mélangée a des capifales de méme corps et que la lecture de l’épreuve } 

Hi | ne releva point. La seconde ligne, au mémoire, est de pur type Gara- 

i} | mond. Enfin, au point de vue de la technique typographique, il res te { 
MN e que typographiq 1, 
MI 

WN | 
. Mi | | 
mi) MTT | 

Ni y | 

| Mi) 
MANN ae
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eee i | i q 

ai 4 
a observer dans le texte du frontispice le large espacement de la vir- i an 

gule pratiqué sous forme de régle stricte, que l’on retrouvera dans i Wan 

les exemples suivants. @AAKARTARAAKAARAagaag | ati 

Wan 
220. Ici, le frontispice-nom d’imprimeur croit en importance. : i | i] | 

Cette fantaisie géométrique, dont la naiveté ajoute au charme, se il 1) | 

double de la plus ingénieuse exécution : croix de Malte suspendue, / | i 4 

nom de Vimprimeur courant sur Vextrémité des quatre branches, Hi Hl} 

avec la date au centre; ce motif de milieu, flanqué de deux porte~ 1] 

fleurs 4 bouquets pyramidaux, ne manque stirement pas de caractére. Hl) i 

Cest une combinaison, remplissant parfaitement — dans le goit de 1 Wik 

Vépoque — sa destination de nom d'imprimeur et de bandeau-frontis- \ | | 

pice. Les lignes addition et au mémoire s'annoncent comme de la taille il | |) 

de Fournier le Jeune, de méme que le texte des trois lignes en som- ij l 4 

maire, oi! Von peut analyser la forme si caractéristique de son romain. i) | 
i vig 

221. Cest assurément ici la page maitresse, le point culminant | | 

— sil’on peut dire — de la présente démonstration, visant a la pré- | | i HN 

sentation d’une page typique de typographie Fournier exécutée en i i ] 

dehors des préoccupations et des mises au point de fonderie. Ces i 3 

conditions sont remplies dans cette série de pages et particuliére- aA 

ment dans celle-ci, production trés personnelle d’une imprimerie i ] |) 

marseillaise exclusivement approvisionnée de types du maitre fon- i ; it 4 

deur parisien, et oll Vignettes et caractéres, décors et textes sont 1 | i) | 

traités dans la forme et suivant les usages établis et de pratique cou- ii | iI 

rante. Leur belle ordonnance y acquiert sa pleine valeur, et qui- Hi i 

conque est doué du sens typographique ne peut refuser son admi- i | | | 

ration a ce bel ensemble. Constatons, enfin, que la variété de jeu WT 

que permettaient les vignettes de Fournier le Jeune n’avait de compa- i i] | 

parable que la liberté de facture autorisée par le temps, qui pour la i i | j 

simple réalisation d’un effet décoratif n’éprouvait aucun scrupule & i] Hi 

surmonter une téte de négre de la couronne royale de la monarchie ij | 1 

francaise, décor dont ne s’effarouchaient pas davantage les graves | We 

magistrats d’une cour judiciaire! @@ | i 
Wn 

222. Avec le bandeau du présent exemple, on se rend compte | | H 

que quel que soit le développement qu’on puisse lui donner dans la | | | | 
We | 

Hi | 

HA 
Mh | 
a 

EA 
aH : |
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| | page, sa raison d’étre reste toujours Vencadrement du nom d’impri- | 
nT | meur. Nous avons voulu aussi montrer une trés belle gravure d’ita- 

| lique pour titres, de Fournier, ainsi qu’une ligne de ses blanches de 
HH WH deux points, qu’il grava jusqu’au gros canon et aux moyennes de font. 
| | YW D’autre part, on peut voir que Vinitiale ornée trouvait sa place 
\ | | dans cette typographie judiciaire qui, au point de vue de Vornemen- | 

| . ’ . . x . 4 Ase 
\| i| | tation, n’avait rien a envier aux plus belles éditions de luxe. Cest, 

HI : 

WHI yee SO OS ata ee 
MM a pr ee Cty mee i ae a ee Hi | a 2 so ronan rites, ser oe ; 

WHI yy PRAULI, FILS a = Re 
Hi i\| aa Ey Libraire Quay des Anguftins HS ays 
HI) FH EF Le deusrteite Boutique apres Lr rue Giblercaun = We 
HH mie FE) Ven) toutes wostes de Livres, lant-de France gue deb Dain Baad 
I SEN | Bien ov. Ll a rassombletoute los meiliars peed gu.ce- | ed 
| PH, | poucnecur les diferens Didatrs!, Pls vend Separcrnera |e AE 

iI! | isa Fp) Wamaye bo Bibliothegues » fait des Catisloguec} ase . 
HN at IZ, atnés quedes Protest erdes Ventes pee my 
| . Hi sy On trowre. anne ches lus toutes les nowveatetesD RG j 

iH rs APA s ieee 

HII = pe HI TT poorer 
| | } eee TE yA 

| | Paes ems 

i 223. .xs si.Boquets Au xv stzcLE.—1773. Carte du libraire Prault fils, par Moreau le Jeune. q 
/ ll 

Hii  Parmi les bilboquets de tous genres qui naquirent, au XVIII’ siecle, des besoins mondains 
wll qui naqu: 
| Z, et commerciaux, la carte d’adresse fut une des catégories privilégi¢es. see Def TP 

MN du reste, une occasion de rappeler qu’a ’époque, pour tous les WH PP q poq P ; 
| HH IH) imprimés en général, que ce soit éditions, états administratifs et jus- 

Hi qu’aux mémoires des Pompes funébres, on utilisait les vignettes et 

l| Hl ornements Fournier. AAARARAAARARAAHAARAggaaaa 

| i 223. Le Bilboquet, terme 
| | | désionant Len: a : tit pb Ce titre-frontispice peut 4 son tour nous 

HN 8 yi pciyeie ces Dens Y, donner un apercu de la nature de la typo- 

Wa travaux (impression en dehors  graphie courante sous le régne de Louis XVI 
i | | dulivre et de Vaffiche,c’est-a-dire et a l'approche de la Révolution. sof *¢ f 

| | | / 

nN) Hl 
Nii 

AN 

HL
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= ; a 4] 

ANAXIMANDRE,; ] | 

a | i 
LESACRIFICE AUX GRACES, | HH 

- | 
z Anan 

COME DX E | 
AWM 

EN UN ACTE, | 
EN VERS DISSYLLABES, Mi 

Par M ANDRIEUX; Mi 

Reprefentée , pour la premiére fois, parles Comédiens } 

Italiens.crdinaires du Roi , le 20 Decembre 1782. ; j 
vit 

_—— vA 
Prix, 1 liv. 4 Jols. | i | | 

ae cH 

ihe SE ye / i 1 

re ae we ) | 1 
mak) PEE Ge aa 4S ‘| i | 

Se ON SAY WW 

a ae Wii 
se | | 

Ba 

A Poet Ss | i 
Chez la Veuve DUCHESNE, Libraire’, tue . i 1] 

Saint Jacques, au Temple du Gott. | 4 

iv 
Wa 

(a ee 
| | i 

MaDCC. LXAXIN, | nH 

224. vypocrapnie porunarre. — 1783. Titre d’une piece de théatre. | | i 

Wy 

| | 

i
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i eae 
I 2 : Len : w 
\i| toutes choses ott la Typographie fut substituée peu a peu dans les 

| | NH emplois ott intervenait avant elle la Calligraphie; le Bilboquel, disons- ba 

Ni) | nous, industrie créée et 8 
HY LH ParAceOe 2 vivant en marge du Livre, th 
| recut au xvi? siécle un ie 
WT ET développement considé- the 
I | rable. Ses séries multiples ae 

NIH | Viele RG aleN lobe mirent a contribution tous se 
| Hi | les artistes décorateurs aig 

Hi | | Par Jacgues-Bernaroin-Hewnat du Livre, dessinateurs et a 

| | DE SAINT-PIERRE graveurs, ef ces travaux ba 

} | minuscules : faire-part, ak 

) | ey AE convocations, circulaires, ea 

| | Miceris saccurrere disco iveso: tib avis, feuilles administra- Bt 

i | i ee tives, prospectus commer- ati 
\| | Prix, papier vélin d’Essonc, 6 liv. ciaux, factures, recus, car- ae 

i tes de commerce et de iia 

WWI Wares, Visite, éliquettes, etc., bé- 1 
| ih Pe néficiérent de Venrichis- i 

i oe sement du matériel de fon- ES 
WANN | Zip EY derie pour se faire exécuter iy 

Hil Ue a tous prix, et par consé- a 

. Hh quent décupler leur usage. rt 

Hill i ASP A Rens _ cua wee i 

WT ; rer ici tous les genres; 1 & 
. i | | DE LIMPRIMERIE DE MONSIEUR gufriva a notre eae F 

| Hi | aie Eos ee BAe tion de signaler, pour le Ry 

i sagem rates toe Template Uh 
| | Frangols Didot le Hethelceinpniniens de Sonsini) clusif de la batarde ae % 

wt) N' Celui-ci intervient dans notre galerie comme le tem lagen! ls ies ° iM 
| D signe avant-coureur de la renommée de la dynas- ©? //7H, et, dans les titres, ki 

| tie des Didot dont va s‘emplir le monde. se seg cle la lettre @ boule azurée EC 
A) | ou de mémes familles que % 

NNN | celles dont la période romantique nous permettra de présenter quel- . 
MI | ques échantillons, inspirés par les productions lithographiques, qui i 

| | i Viendront substituer, a la taille sur cuivre de ces mémes bilboquets, la Ap 

iI | | technique nouvelle de leur écriture et de leur report sur pierre. A 

| NI Mi 
S| 
A | 

iH | WaT | 

Hy | 
Yul | al
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ee ee rr en re Chee wn 
224. Nous voulons faire contréler dans cette page ensemble | | 4 

des principes de composition | tH 4 

exposés par Martin-Domi- iN . I 4 

nique Fertel, augmentés de Vv O Y A G E | | i 4 

Vapport de lettres grises et du | ) | j 

réglet orné de Fournier le UT : i . a 

j Jeune, d’une stylisation si AUTOUR DE MA CHAMBRE. vi I 

typique. A noter, comme pra~ We { 

tique d’époque : le place- PAR hy | i 

ment du prix entre deux fi- WV Me 

lets et Pégalité de la réparti- itt i 

tion du blanc entre toutes les M- LE CHEV, x°*" 8% | HH 4 

lignes, y compris le fleuron, | | q 

| dont le degagement ne s’o- Oks Dp isiM 3: | | | 3 

pere qu’a la faveur des deux NH 

lignes courtes entre lesquel- 4 

les il est place. BARAAA Naa 
Dans maint auteur, de science profonde, Hil ] 1] ] 

225. Dansletextedece J'ai! quion perd a tyop corir le’ monde, | j 

frontispice nous retenons la Cease We 
MenhOn CuUpanier MEM de Sa. ener ae ae eee eM 

sonne, nouvellement fabriqué 1! | ) 

par les célebres papeteries. yal { 

Cest la une date dans la con- i li j 
stitution du Livre, par Vas- } | i 4 
pect qu’il va revétir grace a Aso su Rein | | Vg 

cette nouvelle sorte qui, si | ii] i 
Pons’en rapporte a ’annonce K| \ i 

\ contenue sur l'un des feuil- Te Gi aA: aaa 
22 dees . va I 

lets de Pédition, comprenait 296, syocrarim ITALIENNE. — 1794. Titre de | Hil Hy 

déja au moins deux Variétés, la premiere édition du chef-d'seuyre de Xavier | i i ] 
puisqu’on fixe le prix du voe de Maistre, 4 Turin, sans nom d’imprimeur. | li 1 

lume sur papier yvélin d’Es- D w+ Bt ce dernier nous découvre entre autres iH WE 

sonne, a 6 livres; sur papier Z une pratique que nous croyions récente at Wit | 3 
fin VE a live: d'importation outre-atlantique, celle des abrévia- H I wi 

ssonne, a4 Wwies) et tions de phrases entiéres par l'initiale de chaque | | i i 

sur papier commun, 1 livre mot. Il faut convenir que, pour une période de début, HW WH 
10 sols. Texemple donné ici est de belle taille. s¢8 <g> | | i 

Ce 
: HN 

Hi il 7 
i} A SAH} 

Hy | | | | it | 

Wh | 4 
HAA AA WT)
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} | aoe 

os < 

| ) | 226. Enfin, pour terminer cette période, un titre qui nese signale $; 
nN I i 

lll PROCLAMATION | i} 5 
| ' 

Hi ih l 
Hi } | DU : 

WN 

| ‘ 

MI CONSEIL EXECUTIF 
: il i 
HN it | PROVISOIRE 

I | , 

| || (SS 
ow x 

| | | | | ExTrRaiv des Regiftres du Confeil, du 20 F 
i} | 

© 
i 

| i ) | Janvier 1793, fan fecond de la République. 4 
HW fe 

HT 
i j Le Cente exéewif provifoire délibérant fur des Commitires de la Municipalxé, deur memibees i 
| | tes mefures 2 prendre pour Texécution du décrer du Tribunal criminel affifteront & Neaécuuon . le a 

HII Ges) Conpeies Oma EE NSLS E719 oy Secrétare- greffier de ce Tribunal en deeffera le a 
WH 0) janvier «793, retee) ee: ifpalisions fulvaniens procés-verbal,, & leldits Commiflaires & Membres 
| Wil «* Lexécution du jugement de Louis Caper dv Tribunal , auffixée aprés Vexécmtion confomméc , i 

Wy G fera demain lundi a1. wiendront en rendre compte au Confeil . lequel 4 
| i | a% Le lieu de Vexécution fera ta Place de la reftera en féance permanente pendant toute cette r 

i i Riérebuios , ch- devant Louis XV, entre le pied- sournés. k 
HH) Geftal & Jes Champs-tlyfees : ae 4 

| Ni 3 lee Chespatts de Taio law Le Confeil exécutif provifeire. 
WN : do matin, de maniére que Vexécution puilfe {re RotaNnD, Craviere, Monce, Lespun, Ganat, 3 

| i || fire 2 midi, a Pascne. i j k 
] 4° Des Commiffaires du Département de Paris, Par te Conftil, GRouvetie. 

Hi R 
nr as 

| | | A PARIS, DE LIMPRIMERIE NATIONALE EXECUTIVE DU LOUVRE: 1793), ‘ 

| | 227. trpocrapnieypE LA REVOLUTION. — 1793. Affiche de l’Imprimerie nationale exécutive & 

II du Louvre. i 

iH} | | } | Db Pendant la période révolutionnaire on vivra (au début tout au moins) sur le passé, 
| | | | Y, c'est-a-dire sur les types de Grandjean, qui subsisteront jusqu’a la fin du siécle. s<& 

Wai | i 
| | a notre attention que par les logiques coupures de son texte, son sin- i 

HH gulier filet-fleuron renflé et des abréviations capables de rendre des a 

MM | | 
NA } . } NAN | 

HA 
: Ni} | i 

A NUAI| 
| | 

Nah ih Wil 
fh) nt _
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a ere Ta 
points & Vacclimatation actuelle en France d’innoyations identiques | | 4 

américaines. « Par le Chevalier Xavier de Maistre » est d’un rétablis- ! i) i q 

sement facile, étant donné la réputation universelle de Pceuvre et du | l | } 

nom de auteur; mais combien de lecteurs sont capables de traduire Wat ; 

0. A.S.D. S. ™. S. par « officier au service de Sa Majesté Séré- | | | Hi} 

nissime », en Vespéce le roi de Savoie? a Wh j 
WMH ) 

227. L'Imprimerie royale, avec des fortunes diverses, s’était | il ; 

maintenue au Louvre, out son budget de 1788 atteignait 90.000 livres, 1 | 

dont 1.400 & son directeur. Cette somme était payée sur la cassette Wi | i 

du roi. Tout les corps constitués, du reste, ainsi que la reine et les i 1 i 

princes, possédaient leur imprimerie spéciale. Ce n’étaient pas, la Ha I 

plupart du temps, des imprimeries particuliéres, mais des ateliers . ~ i] | it 

ayant obtenu la clientéle de ces personnages. En 1785, Pierre-Fran- i 3 

cois Didot dirigeait ’Imprimerie de Monsieur, comte de Provence, \ j 

devenu Louis XVIII, et son frére, Frangois-Ambroise, celle du comte a Wi 

d’Artois, depuis Charles X; mais si la famille des Didot, avec Vaieul | i| | | 

Francois, ses fils et petits-fils, avait, au cours des cinquante derniéres | wn 

années, jeté les assises de son universelle renommée par ses initiatives | 4 

variées dans la technique typographique et la fabrication du papier, | | it 

nous estimons que sa gloire s’identifie plutét avec le xix° siécle Hi I { 

qu’elle domina presque entitrement, que c’est a lui par consequent i I 

qu’elle appartient et que c’est avec lui que nous la devrons saluer. Wi 

WEn 1792, VImprimerie du Louvre devint V'Imprimerie nationale ex¢- HI l i 

cutive. Son directeur, Anisson, arrété comme conspirateur, puis | 4 

condamné et exécuté, Vimprimerie fut exploitée pour le compte de | An 

V'Etat et son matériel transporté dans la maison de Vancien fermier- | | q 

général Beaujon. Un atelier spécial fonctionna pour impression des | i jj 

Assignats; puis, dans le courant de Van III, sous le nom d’/mprimerte | | 1 

nationale, Vancien établissement du Louvre fut transféré rue de La ne 

Vrilligre, ot il se trouvait encore lors de la proclamation de VEm- | 4 

pire, le 18 mai 1804. GARAVAGARRAGAGagaaaaaa i | | 
Ha | 

De Vart de la Révolution, les Assignats jettent une note tres | | 

personnelle. Ils nous intéressent ici pour leur facture typogra- Hl i i) 

phique. A part les spécialistes — et ceux-ci, que nous sachions, sont | i 

loin d’étre légion — combien de personnes, touchant de prés ou de | i l 

Hl | Hi3 

Hh 7 Hh 
in 

| | | | |
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og Wal | WE 
loin & V’Imprimerie, se sont donné la peine d’analyser les éléments | | , 

de ces petites figurines? Nous estimons pourtant que leur étude yau- i 1 4 

dra le temps que nous y consacrerons, en en limitant le champ a leur | } | 4 

technique. IJ Sans chercher a youloir préciser par le menu l’organi- |) | 4 

sation de la production des assignats, mais en nous basant simple- il Wa 

ment sur quelques spécimens en notre possession, nous étions arrive WA 4 

a des conclusions généralisant leur établissement par procédé typo- Hy | } 

graphique, c’est-a-dire par impression en relief. Toutefois, nous | i j 

regrettions de n’avoir pu élucider un point selon nous capital, celui 1 | 

de savoir si Von n’avait pas fait servir la stéréotypie de Didota la cons- | | ii 
titution de formes d’assignats et ainsi a leur multiplication pour la || | Wij 

répartition de leur tirage simultané sur un certain nombre de presses. i | wie 

Quand a ce moment la communication d’un document Vune autorité il | q 

indiscutable vint nous révéler intervention de la taille-douce dans | 1 

Pexécution de ce papier-monnaie, comme moyen d’en empécher la | | | i 

falsification. B Cela nous obligeait a remettre notre travail sur chan- WM 

tier, a étendre les limites de notre étude. En effet, voici ce que nous i | Mh 

trouvions dans une Notice historique sur le général Meusnier, \ue dans la i | j 

séance publique annuelle de l’Académie des Sciences, le 20 décem- I | q 

bre 1909, par ™. Gaston Darboux, son secrétaire perpétuel. ll Le | i | 9 

général Meusnier, né 4 Tours en 1754, tué au sige de Mayence, i| i} 4 

aussi grand inventeur qu’excellent soldat, avait été regu membre de | I 

VAcadémie des Sciences a 22 ans. Ses aptitudes a s’assimiler le détail a 4 

des inventions le firent désigner pour rédiger le Recueil des machines | i 
approusées par l’Académie; aussi lorsque, par une loi datée du 13 sep- | | i| 

tembre 1791, un bureau fut chargé d’étudier toutes les inventions | Hii 

utiles & Etat, c’est a ce bureau consultatif, dont Meusnier faisait HA \| q 

partie, que le Gouvernement renvoya Vexamen de la plupart des | | | i 

questions relatives aux assignats, et c’est a cette occasion, dit M. Gas- VT HIF 

ton Darboux, « que Meusnier inventa la machine la plus ingénieuse, | | | I | 

« pour graver les assignals en taille-douce, de maniére a en empécher | i | | I 

« la falsification. Il ne lui fallut qu’une demi-heure pour la trouver i] WA 
«et en faire le calcul, qu’il présenta 4 ses collégues Monge, Van- Wh | | 4 

« dermonde, Berthollet. Tous trois ne revenaient pas de leur éton- ail 1 

« nement de cette découverte, qui se fit dans un temps donné et fut | | id 

« en quelque sorte une saillie d’invention mécanique. » BM. Dar- | H\ 3 

houx complete cette constatation par les détails suivants trouvés dans | Hi | 

tN | ‘ 
| | Hi 
WE 
a | 

| | Ne 
i} ' f 

AL 
ca 2 =



i ee y ||) ' 

| a 

| | 
| 
Ht || Saree. LA LETTRE D'IMPRIMERIE 

NN HH _—— SS nee Z 

| une lettre écrite par Meusnier a son ministre, le 2 juin 1792 : « Ayant ¥ 

MAT « indiqué, disait-il, des procédés nouveaux pour éviter la contrefacon it 
} | || . . : 
ANH « des assignats dont la fabrication est commencée depuis longtemps, a 

Hi | « je Wai pu me refuser au désir que m’a témoigné le Comité des e 

| | \\i « assignats et monnaies de m’en voir diriger Vexécution, jusqu’a ce P 

Wh « que quelqu’un soit formé de maniére a pouvoir la conduire en mon s 
WHI « absence. Il ne me reste plus 4 terminer a cet égard que ce qui con- 
WH 
WII pes —— vi i es ane ER 
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WN 
l) | « cerne la gravure en taille-douce des assignats de 25 et de 10 livres, 

Wi « je ne saurais mettre la fabrication en état de se passer de ma pré- ki 
ies ; E 

ll « sence que dans une quinzaine de jours... » J Sans moyens de con- Be 
| tréler le fonctionnement de cette machine, il nous était pénible de % 

| nous contenter d’en mentionner simplement l’invention. Trés heureu- is 
MII sement, la collection assez importante d’assignats de notre confrére ‘i 
| | Louis Morin vient nous en permettre la vérification. I Examinons ‘ 
nH dabord la composition des créations du début. La premiére en date te 

i] que nous ayons sous les yeux est cet assignat de cinguante livres du 1 ‘i 

MT || 19 juin 1791 (228), d’une élégance exquise, sursaut de goiit de la le 
| ii merveilleuse Epoque qui s’éteint. L’exécution en est exclusivement & 

i | 
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a ee NN | 
typographique. Le cadre, cerné de deux filets mobiles, se compose . 3 

< Bree i ss WT a 
de vignettes de coin a fleur de lys blanche sur fond noir. Les techni- | | | q 

ciens constateront le sectionnement des rinceaux du bloc ci-dessus, H Wl | } 

yenant former la seconde partie du coin. La bande de téte est com- | Nang 

binée avec une succession de vignettes fleur de lys accolant différents HI | q 

motifs et symétriquement reproduite a droite et gauche de la mention | | 4 

ee ee ee a! 
da 23 Mar'| Sdrj ‘dn 22° de lw \ WL 4 Lot da 25 Mat | Série 2717 | Dene iee AN || | | f 
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HT j 
de création et de date. Les filets de reprise de la vignette de coin se | | j 

raccordent exactement avec ceux de la vignette retournée des deux i | 1 

montants qui terminent un motif triangulaire noir, limitant le cartou- | | j 

che qui loge le nombre 50. En pied de Vencadrement, répétition de la | ii ] 

suite de petites vignettes isolées sur chaque cété de la bande portant | | Mi 

au centre la mention: cinguante livres. Dans ce cadre, la ligne: Domaines i | | i 

nationaux est en belles initiales mobiles Didot, aux pleins ornés. L-7 | HH Hi 

du mot assignat a été gravé spécialement avec, dans son plein, la MW H yi 

phrase: « /a liberté ef le roi ». Le reste du texte est en mobile avec le iy a 

médaillon a Veffigie de Louis XVI et les deux cartouches de pied Hi HT 

WHE | i 
ta 
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| Ht gravés par Gatteaux, le spécialiste des attributs symboliques des a 

i HH assignats. Relevons encore, pour étre complet, la gravure spéciale, # 

i | | | sur cuivre, du bloc //y. en batarde. B De toute évidence, ce premier . 

i Hh | modeéle est exclusivement composé d’éléments typographiques pour a 

NT i | impressions en relief; le foulage au verso de Voriginal est a lui seul ih 

WH concluant. I} Nous trouvons la méme technique et les mémes élé- uy MH q . 
| i | ments sur Vassignat de cing livres créé le 1° novembre 1791. B Sur 

MMT | 
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| HHH 231. typocRaPHie DE LA REVOLUTION. LES ASSIGNATS. q 

WHI 
i | | Vassignat de guinze sols (229), suppression des petites vignettes mo- 

A biles. Le cadre est formé de blocs gravés séparément et combinés hh 

| WI | symétriquement avec le groupe d’attributs de Gatteaux a la base. Vk 

Remarquons que les lignes « Domaines nationaux », « Assignat de quinze Xe 

| sols » et « payable au porteur », de pur type Didot, avec déliés de he 

| | reprise, sont autant de blocs gravés sur cuivre et signés Gérard. ie 

WN La méme technique se reléve sur Vassignat de dix soly. I L’assignat 1 mn 

WII de vingt-cing sols de Van IV forme un seul bloc signé I. P. Droz. Me 
WW ig! 7 8 & 

Wi Pour Vassignat de cinguante sols (230), gravé par Gatteaux, méme bloc bi 

Hi} du cadre, ainsi que du texte intérieur. La bande de téte subit seule te 

| des Variations dans ses trois divisions de dates et de série. Il L’assi- te 

Mi j gnat de cing livres (231) trouve dans son trait ovale intérieur la confir- by 

| 
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| |



—— ; {in 
- 

iW 3 ee | 1 | 

NE 

: | 
as na | 4 

L'EVVRE FRANCAISE DU XVII SIECLE 327 | 1 | q 

oo | | j 
é 3 

mation de sa gravure sur un seul bloc, contrairement 4 la division | i | 4 

en quatre parties de son cadre, que semblerait indiquer le mauvais | i | i 

raccord des deux pointes des coins du montant de droite. B Avec HI) | 4 

Vassignat de dix livres (232), méme remarque que pour celui de quinze | 1a { 

sols (229). Technique identique pour Vassignat de vingl-cing livres, i i lj 

du 6 juin 1793. I Mais jusqu’a présent, dira-t-on, nous n’apercevons | i 1 ! 

Wat 
eT COCR oS SAGASZCA SIA WM 
SOO | Eee (COO) Way 
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be Domiaines-nationauc. & | hi 

Ky Assignat a a 
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| 
pas trace de la machine a graver en taille-douce du général Meusnier! | li 

Faudrait-il conclure & son non-fonctionnement? Nous ne le pensons Oe 

pas, car Voici enfin (233) une application du procédé annonce, ! Hy ; 

mélangé a un second tirage d’éléments en relief. Lattribut habituel de HI i 

Gatteaux est cette fois reproduit en taille-douce et — nous le youlons ' | 4 

supposer — & Vaide de la fameuse machine a graver. Cependant, que | i | 

vient faire ici la mention « A. Tardieu, sc. »? Est-ce le nom du conduc- | wt 

feur de la machine? I Si nous risquions une observation, ce serait que i) | 

Vintervention de cette méthode protectrice n’a pas contribué a réaliser it | | 

une wuvre de trés bon gotit; car nous n’avons constaté jusqu’ici rien | Wl | 

daussi laché comme ensemble. Les raccords des blocs du cadre sont | | H 

| He il) i| HN} 
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pitoyables et la gravure clu texte n’a méme pas son impeccabilité cou- | i 

tumiére. Et puis... et puis c’est tout, tout ce qu'il nous a été donné de | | 4 

relever comme utilisation de la taille-douce dans la collection des spé- WA 

cimens examinés. I] Assignats de cent francs du 18 nivése an III; assi- | 4 

gnats de cent vingl-cing et de deux cent cinquante livres du 7 vendémiaire i i | | 

an IJ; assignat de cing cents livres du 20 pluviése également de Van Il; | | | 

jusqu’a un original « mandat kerritorial » de vingt-cing francs du 28 ven- 14 . 

tése an IV; toutes ces figurines, de compositions variées, relevent ii | j 

du mode d’dablissement lypographique, ot, en dehors du décor de i) il 

Gatteaux, s’observe dans la gravure de la lettre la plus pure coupe WV 8 

Didot et Vinnovation trés caractéristique de la liaison des lettres et | 1 | 

des mots-blocs par un trait droit ou bouclé a la maniére de Vantique WW ; 4 

fioriture gothique, qui va dans l’assignat 232 jusqu’a la résurrection | i) 

del’ornement paraphe calligraphique; genre que développeront bien- | Hy | 4 

tot la lithographie et les vignettes de nos jours dites « brins de fils ». | | | Hii} 

WA Vappui de nos conclusions, donnons cet extrait des Remarques i a (3 

géncrales affichées par ordre de Assemblée nationale du 15 messidor \ i j 

an II (3 sept. 1794) : « Presque tous les assignats qui ont été contre- | | | 

« faits ont été imprimés en taille-douce... Dans les bons assignats, i H 

« les seules parties qui aient été imprimées en taille-douce sont les i WH 

« deux médaillons dans les assignats de 25 livres de la premiére i VI 

« création; Vaigle, dans les assignats de 400 livres, et la figure de la Hana 

« République, dans ceux de 5o livres, de la création du 14 décem- | HAT } 

« bre 1792. Toutes les autres parties ont été imprimées avec des Hi 

« caractéres en relief. » Dewamin, a qui nous empruntons cet extrait ‘ j 

(Cent ans de numismatique francaise, t. 1, p. 114), semble ignorer tota- | Hi | 

lement V'intervention du général Meusnier. I Et nous arréterons la i i j 

cette sommaire revue, souhaitant qu’elle ait pu intéresser notre lec- ta 

teur et lui suggérer le désir de poursuivre pour son compte cette ini- H| HH 

tiation a l'étude si captivante de la technique des assignats. | | | 
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WE 
| | i ES DIDOT. #@ Marqué de leur empreinte dans sa technique HI 4 Pp 4 
Hi || générale du Livre, le x1x° siécle restera, en typographie, le 

| | siecle des Didot. A Vaurore de cette ére, en effet, la France assiste i q 

. MAH a Vapothéose de cette famille, dont l’ceuvre d’ensemble arrive 4 son 

NM complet épanouissement. Cette dynastie de graveurs, de fondeurs, 
WA P Pp y $' 

HW de papetiers, d’imprimeurs et libraires, possede a ce moment le glo- 

AHHH rieux privilege d’incarner dans ses productions graphiques l'état de 

Hl | | civilisation d’une société sur laquelle tentera de se modeler le reste 

i du monde. AAARARKRARRAARAARAANARARAASAA 

} | | | Zz FRANCOIS % Le fondateur de cette célébre famille d’artistes, 

| i WW (1689-1757) dindustriels et de savants, avait été Francois Didot, 

NII | imprimeur-libraire, créateur en 1713 de Vofficine 4 V'enseigne de la 

| Hi Bible d’Or, et qui devint syndic en charge de sa communauté. II était 

MI | | fils d'un marchand parisien origi- 
| naire de la Lorraine. 234. es ior. — 1819. Titre du Spéci- 

HII | men des caractéres de Pierre Didot l’ainé. 

WN | | ZFRANCOIS-AMBROISEZ% : 
HN (1730-1804) p Cette page, de 1819, constitue une mise 

HII | A Res teeia) a rae : Y, au point parfaite de l'art du titre & 

NI Son fils Aine, Frangois-Ambroise, Yépoque des Didot. Juste répartition des 
MANY | recu libraire en 1753 etimprimeur _ blancs, harmonieuses proportions des carac- 

Wi | | en 1757, fut le premier grand no- teres, jeu régulier de 'alternancede longueur 

| WIT} | vateur typographe de la famille. 4s lignes et de leur groupement, oe 
WI a Peale! aig F qu’on trouve ici scrupuleusement observé 

i) On lui doit la fabrication du papier ef vdalisé|aves anita boutiear qo’om|peil 

A | vélin, qu'il fit exécuter par une  conclure au modéle-type du titre a sil- 1 

WANA A | apeterie d’Annonay d’aprés un _ houette d'amphore. se& Sed Teh TOP 
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| | 
) procédé de broyage des chiffons emprunté aux méthodes hollandaises; 

Ny i en impression, la presse 4 un coup (Voir la notice sur les Machines a , 

| } imprimer, t. Il), et en fonderie le perfectionnement du point hypographi- ba 

Hi | que, dont Fournier le Jeune avait eu Vinitiative, mais que Francois- aa 

| . Ambroise Didot basa sur la ligne de pied-de-roi, divisée en six parties, bet 

AIT) dont il fit correspondre la totalité a Vépaisseur de la nompareille, quil al 

NHI | appela le six, en raison de son épaisseur de six points ou six sixiemes ec 

il | de ligne. ll Le point Didot prit trés vite le pas sur le point Fournier etson ia 

WW emploi prédomina en France, ot il est encore aujourd’hui la base des aah 

ii | mesures typographiques. La réforme de Didot porta aussi sur la déno- Qa 

Ni | mination des caractéres, qu’elle tendit 4 ne plus désigner que par ae 

| Hi leur représentation en points, Par exemple: le six, le sept, le bul, etc., a 

ll | | au lieu de la nompareille, la mignonne, le petil-lexk, anciens noms que ae 

| ! Fournier avait conservés en les accompagnant seulement de leur pro- ty 

| Hh portion en points suivant son échelle (Voir t. I, page 298). L’usage ge 

| | | de deux étalons de mesure ne fut pas sans mettre quelques entraves = 

! Hh | a la fabrication systématique des blancs et des garnitures; mais le pro- ‘Dis 

| i i bléme posé par cette dualité trouva sa solution dans un accord sur la Bes 
| i i| double base du cicéro Fournier et du cicéro Didot. Le premier, corres- ue 

: i iif pondant exactement 4 11 points Didot, constitua le sys/éme de onze: Bh 

i| | soit le cicéro Fournier sur 11 points Didot avec sa nompareille sur ea 

i \) 5 p. 1/2; puis le sysféme de douze, sur cicéro Didot de 12 points avec me 

| HI division par 6 et 3. Dans les maisons utilisant le systeme de onze, ta 

| i Vusage s’établit de descendre d’un degré — du cicéro a la nompa- ay 

| HI reille tout au moins — les anciennes dénominations de forces de i 
WI i corps: ainsi on appela numpareille le corps 5, mignonne le corps 6, petil- ey 

} | WHI): texte le corps 7, gaillarde \e corps 8, petif-romain le corps 9, philosophic a 

| | le corps 10 et cicero le corps 11: les 11 points Didot représentant — 

i comme nous l’avons vu — le cicéro ou les anciens 12 points Fournier. a: 

| | W Cette réforme accomplie, Frangois-Ambroise fit graver et fondre ? 

Mi chez lui, par Waflard, mais suivant ses données personnelles, ses 

| | | premiers types de lettres dont nous avons d’autre part fixé la caracté- hs 
Mt | ristique (fig. 15 et 16). Il eut pour éléve Vibert, qui resta dans la i 
i \ | famille et travailla plus tard avec son fils Pierre. Il fut imprimeur du ak 

| Clergé et du comte d’Artois (depuis Charles X), et il eut Phonneur by 

Hi de recevoir dans ses ateliers la visite de Franklin, qui lui confia son { i. 

| | | | | fils pour Vinitier a la gravure des poingons eta la fonte des caracteres. \ 

| Ml} 4 
i| i] wv 

Hi i NW 
HN 

) | Hi | 
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Z PIERRE L’AINE & Son fils Pierre Didot 'aing, qui lui succéda WH , 
(1761-1853) en 1789, fut imprimeur du roi et se révéla | j 

technicien hors pair. Comme imprimeur-éditeur, il prit dans le Livre 

la téte du mouvement d’art gréco-romain de l’école davidienne, dont | 1) 1 | 

saccompagnait si admirablement la coupe du caractére créé par son | ! wi] 

pere. Il Ses travaux d’édition lui acquirent une telle gloire que le Gou- Wy 4 

yernement, décidant d’honorer l’ Imprimerie en sa personne, ordonna i| Waa 

le transfert de ses presses au Louvre (1797), oil, avec la collabora- Ha | 4 

tion des Proud’hon, des Girodet-Trioson, des Percier, des Moreau HN | j 

le Jeune et d’autres illustrateurs, il entreprit et mit sur pied cette I 

série merveilleuse d’ouvrages connue sous le nom WV’ Edition du Louvre, | 

dans laquelle figure le Racine, trois volumes en caractéres gravés et A 

fondus par son frére Firmin. Cet ouvrage, commencé en 1799, fut | | 

terminé pour figurer a V Exposition des produits de l'Industrie fran-- 1 

gaise en 1801, ot le jury le proclama /a plus parfaite production hypo- i] | i 

graphique de tous les dges. En 1800, Pierre avait imprimé la Constitution i Wl 

de la Republique avec de trés gros caractéres dus a Firmin. (Ces carac- | i J 

teres existent encore aujourd’hui dans le fonds de ce dernier, qui | i | 

nous est parvenu intact. Ce sont ceux qui forment le frontispice de i i 

notre analyse du type Didot, en téte du tome second.) lll Pierre Didot \ | | | 

est également connu comme littérateur. En 1819, il publiait, avec des HANA I 

poésies variées de sa composition, le spécimen complet de la propor- | Hi i 

tion des corps de son caractére d’édition (235), en établissant du | 1) ny 

6 au 12 une échelle par demi-point d’une gamme parfaite, oeuvre d’art Ha 

et de conscience absolument admirable. « Tous ces corps (235-237), : ; 

« déclare-t-il, ont été gravés sous mes yeux, d’aprés les modéles HI 

« que j’ai fixés généralement pour les différents types, et les chan- | \ H 

Wi 
235, vxs por. — 1819. Présentation du 236. 1s pinot. — 1819. Fonte corres- | | | 

cobs 13 dans le Spécimen de P. Didot pondante daprés les poingons de Fire | | | 

ainé. (vorr pace 334) min Didot. (vorr PAGE 335) 1 | | 

b Avec la collaboration du maitre Vibert, ID Il est intéressant opposer aux types i ! 

Ys Pierre Didot vient de consacrer dix années Y, de Pierre Didot l’ainé, transportes en HH Hn | 

a doter de multiples retouches ses types de la-  Hollande avec tout son atelier en 1829, li | 

beurs; trouvant pour le g et I'y bas de casse, ceux non moins célébres et authentiques — Hi i | j 

entre autres, une forme personnelle, originale; de plus, toujours en usage en France — ii Hal | 

puis poussant la minutie dans la graduation des provenant de Firmin Didot, acquis par la | | Hit | 

ils jusqu’a Tétablissement d'une échelle par  Fonderie Générale vers 1840 et aujourd'hui HANAN i} 

demi point du 6 au 12. seg seg se sek _ propriété de la maison Peignot et C°. se8 | | i 

it 
i } 

| | | HH 11) 

| | iI lH 

| 
v vn
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| | | 7 

\ wh LE TREIZE: 

| HH) es 

| Wi | 

HH EPITHALAME, 
i A VOCCASION DU MARIAGE 

Ht | DE MA NIECE EUGENIE DIDOT { 

i | AVEC M. ALEXANDRE CHALLAYE. 

Mi | 
| | | Nouvel époux, belle Eugénie, 

i | De vos parents la main ehérie, 

i | Qui déja vous a fait cueillir 

Les fleurs du printemps de la vie, 

| | i A son banquet digne d’envie 

| il i S'empresse de vous réunir. 

| La se rencontrent quelques sages, 

Hi | i En petit nombre, comme ailleurs, 

| | Qui, sans défier les orages, 

| MI De loin contemplent les naufrages, 

| | I Et du port goatent les douceurs. 

Ml | Le cceur ému, l’ame attendrie, 

| Hh Déja les auteurs de vos jours, 

HI) ; —————— 
Mi | q 

Mi 
Hi 

| i J
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Wt 
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Wa —— il 

i] EPITHALAME, | Hil 
Wg 

A LOCCASION DU MARIAGE | | {| j 

DE MA NIECE EUGENIE DIDOT | | 
j AVEC M. ALEXANDRE CHALLAYE. ] | | | j 

| : | iit 

| Nouvel époux, belle Eugénie, | HF 

De vos parents la main chérie, | | | 

Qui déja vous a fait cueillir I ) j 

Les fleurs du printemps de la vie, | ' 

| A son banquet digne d’envie | i ) 

j| S'empresse de vous réunir. | j 

| La se rencontrent quelques sages, 1) | 

| En petit nombre, comme ailleurs, | | iW 

| Qui, sans défier les orages, I | 
]| De loin contemplent les naufrages, | | 

oe ; Wd 
|| Et du port gottent les douceurs. Wa 

| Le coeur ému, l’Ame attendrie, Hi 
| Déja les auteurs de vos jours, mit 
| Wen 
| ava ee il Es NE ee en SS Wy 

| | | { 
i a 

| | | Hh 

. | | 
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| i SF Z 

| NIH) | « gements particuliers que j’ai fait subir 4 quelques-uns d’entre eux, a 
Hh | « notamment au § et a ’Y. Depuis environ dix années consécutives, it 

| WH « pendant lesquelles j’ai employé assez réguligrement 4 peu prés trois fi 
i | « heures par jour a ce travail avec M. Vibert, actuellement sans doute mn 

Wi i « Pun de nos plus habiles graveurs en lettres ou poingons, mes retou- tw 
| ITH « ches les plus multipliées, mes indications les plus minutieuses, i 
i || « peut-étre méme mes caprices de perfectionnement, qui souvent i 

i WW | « mont porté & recommencer deux ou trois fois les mémes types, n’ont is 

| | | « purefroidir son zéle, ni me laisser entrevoir le terme de sa patience. » at 

NA : . 
il ZIJULES % La prise de possession de son établissement de la rue 

iI Hi ' (17941871) du Pont-de-Lodi, 6, par son fils Jules Dido? eut lieu it 

} | Vannée méme de la publication de cet opuscule, qui, du reste, lui 

NN) était dédié. Cette exploitation dura dix années. I es 1829, le roi uk 

NN des Pays-Bas, Guillaume I, lorsque la Belgique était encore sous qe 

Hh son autorité, acheta, moyennant la somme de 400.000 francs, la inn 

il typographie de ©. Jules Didot, pour en former une imprimerie 4 i 
HH | Bruxelles. Cette typographie, mise sous séquestre par suite de la am 
I révolution belge, fut rendue aprés le traité qui sépara la Belgique i 

| | | | de la Hollande, et le roi la fit transporter 4 La Haye. Mais le nouvel Fe 

| i ANNI II) établissement, qui devait étre soutenu par le monarque et en quelque ia 
} | | | sorte géré en son nom, alarma les imprimeurs hollandais, menacés ii 
| } dune concurrence redoutable. Sur leur représentation, le roi renonga 

i Hi} a son projet et le matériel typographique dont il avait fait lacquisi- a 
| | | tion fut annexé a limprimerie du gouvernement, a La Haye. 

WA 
i 

| i ZFIRMIN Z Firmin Didot, deuxieme fils de Frangois- Ambroise ie 

| | (1764-1836) et frére de Pierre, dit Didot Vainé, fut le membre ‘Te 
le plus marquant de la famille et mérita de lui perpétuer son 

iM prénom. Célébre comme imprimeur et surtout comme fondeur, bran- 
Mil : che ott il s’est immortalisé, il grava son premier caractére en 1783; q 
y | | c’est lui qui fixa le Aype Didot et ce sont ses fontes personnelles qui ? 
NH | servirent aux éditions du Louvre exécutées par son frére (236-238). 

| Il fut donc graveur, fondeur, imprimeur, libraire, fabricantde papier, | 
: i} littérateur (auteur de deux tragédies), et il inventa un procédé de sté- 4 
NWI réotypie qu’il expérimenta pour certains tirages des éditions du ' 
| | | Louvre. En 1811, comme chef de la fonderie de Imprimerie impé- \ 

| | | Hil HAW | 
WA | 
HH | 

| | 
| | Wi 
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ee HN}) | 
riale, sur Vordre de Napoléon, qui avait décidé le renouvellement ny j 

des types existants, il fut chargé du projet et proposa de remplacer qi ld 

par la division centésimale et métrique le systeme des points typo- qh | 

graphiques. De 1812 4 1815, il grava 13 corps romain et italique WM | 

une nouvelle typographie dite millimétrique. Directeur de ?Impri- Hh | | 

merie royale & la Restauration, il s’associa ses deux fils en 1819, i) k 

puis fut nommé député en 1826. Quelques années aprés sa mort, vers any 
1840, son matériel de fondeur fut acquis par la Fonderie Générale et | I 4 

vint enrichir le fonds des nombreuses maisons déja groupées sous Wa 

cette firme, propriété actuelle de la maison Peignot et C*. Hi ! 
Mtg 

% AMBROISE-FIRMIN 4 Des deux fils de Firmin, continuateurs | | 
(1790-1876) de la firme familiale parisienne de la WW 

. rue des Saints-Péres, le premier, Ambroise-Firmin, fut Vinspirateur MU 

des grandes publications qui firent la gloire de la maison. Bibliophile, | i 1 

il se constitua une bibliotheque privée, d’une incomparable richesse | 4 

en manuscrits, imprimés, collection d’estampes. Membre de VAca- i I 4 

démie des Inscriptions et Belles-lettres, il fut également le promoteur, ‘| 4 

en 1823, du Comité philhelléne. II introduisit la Typographie dans Wi | 
plusieurs villes de la Gréce et, sous le coup de l’émotion que pro- ij | 

duisit sa mort, son nom fut don- tes | | H 3 

né a Pune des rues d’Athénes.  70e.2ituevance ier types ge Fiemin Bu Wi 
et le g de Didot V’ainé. —_(vorr pace 339) a | 

% HYACINTHE-FIRMIN 2 D Voyons également la mesure dans laquelle f | we 
(1794-1880) A peuvent différer entre elles deux fontes d'un HH | 

Son frere Hyacinthe-Firmin fitses meme type de lettres, par le fait de simples | li | 4 

études 4 Sainte-Barbe et s’initia modifications de detail, Dee exemple, ici, um a j 
: ‘ tres léger allongement de !’eil, un non moins I iit Ak 

ensuite, dans les ateliers de sa faible rétrécissement de l'approche, de meme He 

famille, & toutes les parties de qu'un changement dans la tete du t et la boucle a d 

de I's bas de casse, qui fait que cette page, de i i| 5 

237. es por. — 1819. Présentation du méme corps et de méme famille que ceux dela | i i ! 
corps 18 dans le Spécimen de P. Didot _précédente, change presque totalement d’aspect. i HI 
pees (vorr pace 338) Cette constatation donne toute leur importance A 

Dp Cette force del rendra perceptibles et toute leur valeur aux dix années consacrées H ' ] 

Hs des détails passés inapercus ou restés par P. Didot et Vibert en « recherches minu- Wa 
confus dans la fonte de 13; par exemple la _tieuses » et en « caprices de perfectionnement », | } | Hh 
position du curieux triangle aux extrémités —_pour la note qu’en recurent leurs poincons: c'est i ll HH 
de I'S ct du C grandes capitales, I'absence  certainement 1a plus originale expression du MA 

de plein dans {accent circonflexe, etc. .. theme esquissé par Francois-Ambroise en 1757. | i | 

} | 
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| | eee a 

IVI i 
HI | [ 
Hl | i} LE DIX-HUIT 
WHT ee eee 
\| MHA | 

A 
Hi HHH | Cette épitre se trouve en téte de mon édition in-folio de la Henriade, tirée 

| seulement & 125 exemplaires, dont S. A. B. Monsieur a daigné agréer la 
NW dédicace | 
I NNT 

ii | NA mA A S. A. R. MONSIEUR. 
} | | 

mn oan 
HH Frére et fils de nos rois, dont les fils aujourd hui 

WHT HH1) ‘ i ; : ; ; | / Il Du tréne et de Pétat sont Pespoir et lappul, h 
Hy i Wit ae L = | 

iI Entouré de l’éclat de ton nom tutélaire, | h 
AWS ‘ 3 3 
il | Joffre avec quelque orgueil cet ceuvre de Voltaire, h 

WH Ce poéme immortel qui du meilleur des rois | ld 

| MHI A l'amour des Francais éternise les droits. Li 
HI 5 : ; ; 

| | Pour ce héros vaillant, humain, et magnanime, i 

| Hi Du monde entier Voltaire a captivé lestime; h 

| i) | Et par-tout on bénit un roi si généreux, © h 
HI cpolliy t 

| | Qui vécut pour son peuple, et sut le rendre heureux. : 

| HAY) Cest ainsi que Henri, digne d'un tel hommage, i 
Hi i : lA 

Hi | | Voyait par-tout les cceurs voler sur son passage... \ 
| : = be er 

| | Dun spectacle si doux toi-méme as pu jour; | h 
A ; so : | 

HH) | La France sur tes pas sempressa d'accourir; i 
Wa 

| 

MM | 
| 

Mi) 3 
MI | 

| | 

Hi 
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ciliata Mi 
| | | j 

| LE DIX-HUIT. | Wt 

ae ogee HA} | 

Cette épitre se trouve en téte de mon édition in-folio de la Henriade, tirée I Wai} 
seulement & 125 exemplaires, dont S A R Monsieur a daigné agréer la i | | i 
dédicace i} | 

3 : | | 
A S.A. R. MONSIEUR. | 

i 
Frere et fils de nos rois, dont les fils aujourd’hui wi 

Du trone et de I’état sont l'espoir et l'appui, li 

Entouré de Véclat de ton nom tutélaire, il | | 

Joffre avec quelque orgueil cet ceuvre de Voltaire, | | 1 

Ce poéme immortel qui du meilleur des rois | i | 

| A Vamour des Francais éternise les droits. i 4 

‘ Pour'ce héros vaillant, humain, et magnanime, i 

Du monde entier Voltaire a captivé V'estime; i | 

Et par-tout on bénit un roi si généreux, HH 1 

‘Qui vécut pour son peuple et sut le rendre heureux. ih 4 

Crest ainsi que Henri, digne d'un tel hommage, Hit 

Voyait par-tout les coeurs voler sur son passage... | I Hy 

Dun spectacle si doux toi-méme as pu jouir; | Hi 

La France sur tes pas s‘empressa d/accourir ; | i | i 

i ae HI | 
ai 

: il 

Hit | aA 
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i i] ee 

| if Vart de Imprimerie. Le précieux concours qu’il apporta de ce fait i 
WT) a son frere Ambroise eut comme résultat d’assurer le succés constant . 
ANN FH de leur librairie, qui finit par absorber uniquement leur activité. Ilse sak 
i | retira de l’association en 1868. C’est lui qui organisa au Mesnil la - 

Wi premiére imprimerie feminine. GBAAARBAGAARaaaaaa ks 
HI | st 
| | % FREDERIC-FIRMIN % Ce troisi¢me fils de Firmin se consacra im 

| | | (1798-1836) spécialement a la Papeterie du Mesnil, 

HH Hy out le papier fut séché pour la premiére fois a Vaide de cylindres i 

Mh chauffés par la vapeur. " 
Hh | mi 

| iNi| Z ALFRED Z Le successeur d’Ambroise et de Hyacinthe fut A/fred ail 

i | | E (1828-1913) Firmin-Didot, qui géra la maison pendant 37 ans, ma 
| | | de 1855 & 1892. Sous sa direction parurent Paris @ travers les dges, 

MN | V’Ornement polychrome, le Costume historique, pour lesquels une impri- in 

| iH | merie spéciale chromolithographique fut créée. Il donna également 
il iI un grand développement a l’Annuaire du Commerce Didot-Boltin. ‘ek 
| II | i Il s’associa ses fils Maurice et René ainsi que MM. Magimel et Hébert, hh 
| Wi) leurs parents. La maison d’impression de la rue des Saints-Péres, ial) 

| WT cédée d’abord 4 M. Georges Chamerot, puis 4M. Ph. Renouard, est le 

| | actuellement exploitée par M.J. Dumoulin. A 
Rai 

WW ZPAUL-FIRMIN 4 Fils de Hyacinthe Firmin-Didot, il dirigea la hy 

i Hi, (1826-1905) maison avec son cousin Alfred jusqu’en 1875. 
i} Il fut juge au tribunal de commerce de la Seine. . 

| | i % PIERRE-FRANCOIS 4 II nous faut maintenant reprendre la 

| i] (1732-1793) 2° branche, c’est-a-dire celle de Pierrv- 

| ill Frangois, fils de Frangois, chef de la dynastie, et frere de Frangois- : 

Mi | Ambroise. Pierre-Frangois Didot avait été regu libraire en 1759. as 

HI | Il fut fondeur en caractéres et nommé en 1759 imprimeur du comte 4 

MAIN A de Provence (depuis Louis XVIII). Il publia, parmi nombre d’édi- cs 
HI | tions réputées : le Télémaque et Vimitation de Jésus- Christ. Crest le 
WW créateur de la grande papeterie d’Essonnes qui contribua autant a la 

réputation de la famille que les créations typographiques de ses \ 

| } autres membres. Une de ses filles, Félicité, épousa Bernardin de ‘ 

| iI | Saint-Pierre. ARAAARARARATAAANAggagasas ‘ 

WH 
ANT i : i) | 

Mi] | 
| AH 

i I 
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Se .... i] 4 ee ee Wn 
ZHENRI Z Son fils ainé, Henri, se maintint dans les traditions de | | We 

(1765-1852) la famille; mécanicien, graveur, il taillait encore, a 11 i 

66 ans, des caractéres d’une extréme perfection. En fonderie, il est We ; 
Vinventeur du moule polyamatype, créé pour la fonte de ses caraceres HI 4 
microscopiques qui servirent a V’édition de Horace et des Maximes de | ] 
La Rochefoucauld, et qu’on utilisa jusqu’a la création de la machine Waa 
a fondre. GAGAAAAARAATAAAGRAAARAARgGaAA il 4 

ZLEGER DIDOT 4 Deuxieme fils de Pierre-Frangvis; il établit a | | | 4 
(1767-1829) Sorel, en 1816, la premiere machine a papier Tn’ 

sans fin, dont il avait fait faire les essais en Angleterre sous la direc- H| j 

tion et d’aprés les plans de son contre-maitre Robert; machines long- ig 

temps appelées en Angleterre « Didot’s mechanics ». Hi | 4 

3 
ZDIDOT LEJEUNE Z Le dernier des trois fils de Pierre-Fran- 3 

cois avait été recu docteur en médecine. i i) iit 

Il succéda 4 Henri Didot, fut imprimeur et fondeur en caractéres et Wi HH} 
. . : 2 IT 4 

publia Védition des Voyages du jeune Anacharsis. W De cette lignée ) a 
citons L. Léger, graveur, neveu et successeur de Pierre-Francois Didol, | i ; 

dont Vatelier était 28, place de l’Estrapade. C. L. F. Panckoucke } { 
imprima pour lui un album remarquable d’épreuves de ses caracteres HH | j 

et de ses Vignettes. 1 Aujourd’hui, la famille Firmin-Didot wimprime {| | 

plus que dans ses établissements du Mesnil-sur-l’Estrée (Eure). | i] q 
A BLA 

ae i i 
TABLEAU GENEALOGIQUE bE 1a FAMILLE DIDOT i | | 

FRANCOIS A ) 
(1689-1757) i ! 4 

[exe Tee ea ee errata ANG 
FRANGOIS-AMBROISE PIERRE-FRANCOIS Hi i 

(1730 1804) (1732 | 1793) Wy 
ae : i ae i) i 

PIERRE DIT LAINE FIRMIN HENRI LEGER DIDOT DIDOT MW ve \ iid 

(1761 | 1853) (1764 | 1836) (1765-1852) (1767-1829) LE JEUNE yA 
JULES Megara; | An 

(1794-1871) | AYTBROISE-FIRMIN HYACINTHE-FIRMIN FREDERIC iy 4 

(1799| 1876) (1794 | 1880) (1798-1836) | . HH j 

ALFRED PAUL AH | 
1828 | 1913 (1826-1905) | | i 

fee eal Wh 
MAURICE RENE i | i j 

(né en 1859) (1866-1911) ET] Ng 

cote HN H 5 
(né en 1888) i i 

i H) 
| j 

| | | 
we 
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ay) ii aS nana is 

| | \ 1800 qa 1800. Z A Vavenement du xix° siécle, Vindustrie a 

WN) |, typographique compte en France — faisant cortége a la dynastie 3 
| | | des Didot — un important noyau de firmes possédant déja, ou en | 

AA it voie d’acquérir une grande notoriété professionnelle. Les Mame i 
i | a Paris, dans leur maison de la rue du Pot-de-Fer, oi s’impriment a) 

} i Hy. les éditions stéréotypes d’Herhan, puis a Tours; les Danel a Lille, 
) 1 | les Monnoyer au Mans, les Barbou a Limoges, les Delalain, les F 

| | | Crapelet, les Lemoine, les Belin 4 Paris, pour n’en citer que quel- rm 
i Hi ques-uns, sont les avant-coureurs de la pléiade qui va régénérer la fe 

i) I i I production tricentenaire de la Typographie et, par des applications hat 
| NN nombreuses, en constituer le moteur essentiel, le rouage le plus actif it 
\| | | | de la civilisation. 1] Cependant, les restrictions, les entraves gouver- ae 

| } | | nementales ne vont pas manquer. Dés ses débuts, l’Empire établit en sat 

HA fait la censure des journaux et des publications périodiques; il abolit iy 

Wh enfin ouvertement la liberté de la presse par le décret du 5 février 1810. ih 
MAHI Napoléon estimait que « Imprimerie est un arsenal qu’il importe de ii 
AMI « ne pas mettre entre les mains de tout le monde; nul ne pourra donc a 

Mi i « Pexercer sans étre breveté ou assermenté, et le nombre des impri- ha 
il i | « meurs sera fixé dans chaque département. L’Imprimerie n’étant i 

| ii | | « pas un commerce, il ne doit pas suffire, pour s’y livrer, d’une * 
} i Hii | « simple patente. II s’agit d’un état qui intéresse la politique et des it 
HWA) « lors la politique doit en étre juge. » I] Une immédiate remise en ii 

il | vigueur des anciens réglements réduit a 60, puis a 80 (au lieu de 400, i 
A chiffre de ’époque) le nombre des imprimeries parisiennes, et la sur- be 

| veillance des journaux est confiée a la police générale. i 
} i : 

Hi ) 1810 4 1819. Z Cest le moment ott Frappié (1810) tente de ™ 
Hi ! concurrencer la presse Stanhope avec son modeéle de presse a bras hi 
WAN dont le marbre se souléve par la pression du barreau; ot Paul 
| i Dupont (1815), Lorilleux (1816) jettent les fondements d’établis- Ls 

HH sements modéles ; c’est en particulier Vheure officielle de Pintroduc- ‘ 
| tion de la lithographie a Paris avec de Lasteyrie et Engelmann (1816), ht 

puis Senefelder (1818); ot Vencrage litho recoit de Schmautz son i 
| rouleau définitif, en méme temps que le chimiste Gannal, sur les V 

| wi conseils de Cheragay, un correcteur d’imprimerie, dote l’encrage x 

| } typographique de sa pate @ rouleaux. L’impression en taille-douce 7 Na 
HI Voit se créer (1817) Vatelier de Chardon, d’ow sortirent, jusqu’a la he 

| } Hi), 
1 
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ny 
fin du siécle, tant d’artistiques épreuves ; tandis qu’en librairie a édi- ; | | ni 

tion se fondent les établissements, parvenus jusqu’a nos jours, de i 

Masson (1804), de Méquignon (1810), de Saintin (1817), de Bail- VE 

ligre (1818) et de Lacroix (1819), de méme que importante typo- ) 

graphie de Pillet-Dumoulin (1804). | | 4 

i ameter eee eet aoa 1} { 

239. Maisnousnede- BRI AC Say | i} 3 
vor EA A CAN WW 

yons pas oublier le but de Be on S| ) i 4 

cette étude, qui est de no- V2 pannagse eaangais = ON i 4 

ter les transformations de Jf ) | | 4 

la lettre et du décor dans fa i) / 4 

le titre et la page de texte. | 1 j 

Inspirée par les créations 4 ‘ | ) 

de la lithographie naissan- || aa | ; 

te, la lettre blanche se mul-  ¥ Ee) i h 

tiplie; d’abord trés forte- ey wy | WE 

ment ombrée, puis les | J WN j 

pleins ornés de perles, de . | Wana 

rosaces et palmettes. La J No I | 

Vignette d’encadrement og \S( Tome VIE}? /ttl Hh / : 

suit le mouvement et les I UY 5 i Ve 

‘ly de plume vé ise f < ee) ny 
traits de plume véapparais ese ee Ny 

sent, fleuronnantlestitres. | HI 4 

En toutes circonstances, 4 fa i | | f 

la sévére harmonie des ty- | i 3 

pes Didot s’accommode et A PARIS Gin | | 4 
s’estampille du triple filet A LA LIBRAIRIE DES PORTES ) i Hi I 4 

: 2g, rue La Harpe, 29 OA ait i 

de cadre avec trait gras es He ii i ] 

central, soit d’une seule x 1809 Sees WN 3 

piéce, soit sectionné en vi- —— aH 

gnettes de longueurs alter- 239. TYPOGRAPHIE PREMIER EMPIRE. — Spécimen d’un | ii 

nées. On crée aussi, pour Te te eee caractéres et ornements Ht) 4 

5 aoe ara ques de l’époque. | i 

ce décor a triple filet, des cs i Be \ } | 
coins ornés, d’une belle Dy La forme rectiligne de style gréco-romain, née vil i 

t asin i Y, des applications décoratives de Percier, ne tarde i | 

Tec ere viennent tes pas & se manifester dans la production typographique. i) 

joliment corser un titre de Nous présentons ici un specimen de ses principaux ii 

couverture. @ a éléments. ~c8&> sof Dek Dek Tekh Des Des Deg | | | 
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| | | 240. Nos graveurs nationaux établissent par séries de nombreux a 
i AAT, motifs emblématiques dont la fonderie étrangere — qui nous inonde ae 
| | iil, déja de ses contrefa- 
Hi BK SIV her. VR EBARY cons — s’empare pour i 
ii) > S| SS, <p as Wey = \}P 
ii | ees eey (hors ce les reproduire et nous a 
HI | | | MSIL Sy les retourner ; aussi est- ia 
| | ge il difficile de préciser iam 

TH) | KESE i AF SEES leurexacte provenance. Be | pS ti ae PR EN 
| a ae Wow - a Par exemple, si lattri- ity 

| | nt B Bel te S but de téte de notre sé- te 
i ances HOA nn 5 rie décéle la maniére de Ba 

| SIE, ints BLES na i. 7 | | | Ve S Geuags MG Thompson, Véléve de api 
WE SON, iy Sy steve) Thomas Bewick et l’un ie 

| ys yo pense des rénovateurs en Bn 
| AS 4, TY . . i] | ae ; ef aN France de la xylogra- a 

Hi [LL ~~ S512 aa. phie, d’autres pigces — ie 

| | Ee quoique frangaises de ike 
| e 

| ABORTED iF dessin et de goit — iy 
} | evn cB ae) BAY UE OD , Bie : rm | || Cae op ie i nen révélent pas moins iy 
WW Lie OOP) une main, un faire qui in 
WI ow nontriendeceuxdeno- ky 

| 1H) ame Ge 8 tre terroir. On sait, du oF 
WA | | © reste, que importation | 

WII | Allemagne de plombs . ia G sesso AS vA 8 P Ma 
| R a “A S eS et matrices de collec- ti 

WIN) } =~ _—itions entiéres de décor : 
HW | AF ned Py! RQ, 

HII | MNcie ss RS Empire, présentés en ig 
HHI I) “= po =A les spécimens avec un 4 | Oe] Sg) aes h 

MI) in Wedd Noy ms MA ee py Uae FPN 2.40. vicon peerare mnie. vs 
HIT SL yy baci 4 eS — Vignettes a palmettes et he MI | Ru Lg Ci ii i an attributs impériaur. lag 

Hl HI’ Si i oS Yl Mea Ny 
AAAI) Cnty pomieoman«l| Res, N Les motifs de cette col- % wi & aoa” FB sain atccaull => |) barton eae i 
MN rappelle la maniére et le style Nia 
| |) personnels aux graveurs qui venaient d’exécuter les assignats, n'eurent qu'un régne éphemere. Cela hr 

| tint a leur établissement sur cadrature Fournier, qu'il était impossible de combiner avec les ‘gy 
| | pices sur point Didot, qui dominérent en France dés les dix premiéres années du XIX° siecle. ie 
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texte francais, se pratiquait alors sur une trés vaste échelle; ce qui | | q 

nous met forcément en garde contre des attributions d’origine. | | | 

Saas ps il | 
241. L’ornementa- ee ee |) 

tion des pages de com- | 

position, qui constitua (O1GESEED Gas) ISUOVONS!O | i 

un des aspects caracté- | i “Se ane 6 Wal 7 

ristiques de la typogra- = G era 6 6 | nk 

phie Empire, trouve de gemasserqnyy @ > © sx SG 1 i 
multiples ressources if pmeeec — Ao vie ‘ i 4 

dans la vignette de ca- 4 eS . — 4 ae ses Hn 

dre, qui y joua souvent Ape ZO©) OZR a Sa\) | \ j 
- i ROS RECO 86 Nee) We 

unréleprédominantpar 7S) Da STI! | il } 

Vemploi d’une variété 5 ae ae 1 i] j 

demotifsgravéssurtou- [fa S | fl allt AON ask | Hi 

tes les forces de corps, A 4 HE => es ‘Qo Hi 

de la nompareille aux AYN)  nonenwgn ‘So | i j 
; S Camas ne. ail 

deux points de gros canon | AO TSI Ae Le AI. wii 

etjusqu’aux moyennes de (Serene ae | ‘ 

fonte (environ 84 points PRRRRT RRR cae: aa | ! 
Didot). 0 L’ensemble, Bae aed SCS. ReaIearer’ i i | j 
réuni ici, de piéces sur oe ee a | ’ 

4 EVRA IRAs | Wa AG 
cadrature Didot, tou- 2A At 6 0 AWA Ke ils i 

jours en usage, appar- = Ava BoM) ODE Wh ’ 
tient a la seconde pé- oe WH | ) 

riode de production, —@a2Eaae— Bee <a - Wi } 

c'est-a-dire au moment | {i | F 

covccesescosuee | | 90909090 H Ve 
ME Niguncranenes Aj eomaowacee ff) eg ee 

S eesesesecssss : i we 
Dp On doit aux graveurs typo- als | Wn 

j A, graphes de la période Em- 22000000 Ss =—— i | | 3 

pire l'innovation d'une technique @0606600 | | eee eee i il i 

caractéristique : celle de « l’ex- an \r i | | 

tréme finesse du délié » dans le aes 6S ssssg Wah 
caractére de méme que « celle / Wi 
du trait » dans la vignette. Cette particularité se dégage tres nettement de l'ensemble ci-dessus, HU 

composé de pieces appartenant a la seconde période de production ct comportant un jeu de nt 
; roses, de perles et de palmettes mélangées a des volutes de remplissage. S38 Sek Te Teor i i 
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4 
} | out fut généralement admis en gravure le principe de l’extréme finesse 7 

Hl | du trait, imprégnant la typographie de la peel io — : 
AAT! Si) mpire. ussi, la 

| | il Berti on sechuvesiealeeed! } 
nT) i da) te de cette régularité . 
| il S i aa de gravure fait-elle 

Hn . ¥ PD —% regretter les types de 
Hi | \| NS ey la premiere maniére, 
| i | 9 ceux, par exemple, 
HI qu’incarnérent 
| i ae Pe cN.. si merveilleusement 

i | L5° KS On les albums de Gal- 

Hi C oa obs 7 aa) lais, de Durouchail, 
: | I -— Cas > de Léger et de tant 
| Hl i = Y autres! 
I I co ve So 

MM) er 242 -Cane fe 
HII i woe ecw oo yue détaillée du ma- 

MM ce / cs id tériel typographique 
| | = Ca. a S) ( Empire ne peut 
WWII ‘ Z mieux se terminer 
MH =o que sur un choix de 

| c an ci rae motifs /raits de plume, 
NI dont les collections 

WW , GD ee comportaient par- 
| I o Ce S&S ) fois plus d’une cen- 
| AWS Bee taine de motifs avec 

MAN.  ¢ les encoches néces- 

| whe saires pour le loge~- 
WH ment des textes. I 4 

i | Rappelons quecere- 

| | | | | 242. vicor premier evpire. — Les Traits de plume. ee - | 

| Hi i ' La fonderie typographique s'approprie bien vite ce genre vegan | % 2 &t a me 
WW b de décor <eit Geis Ache oem aon ccd cemiacis HUTC dU KY siecice! 

A) des premiers titres iN 

Mt xylographiques allemands, nous le dimes 4 la lithographie, 4 ses Xh 
| | | graveurs et écrivains, qui trouvérent dans cette ornementation une j hg 
AWA AI) ! 
WI | | 
WM | 
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| | | | 1 
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My 
ressource facile pour parer leurs compositions et — le cas échéant — I : 

| en masquer les blancs disgracieux... | i ‘ 

i 
243. «.. Pratique dont nous trouvons un remarquable exemple { 

dans le titre de ce rarissime recueil lithographique de la collection | 
VE il 

Wi ] 

U il 
ee gh ret ie (ot } | 

= oo oy i eee) Ae JG = aH 
(DE)5 LITHOGRAPHIES i 

OB OY SE a | : 

Zee SS i 
WVERNET& SCHEFFER. | { 
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Sa Ar Mn ane eer Cera qa 
| BO fy Mn os aia I 
aes fa ha a ee ae HI 

Ga ta 
SR ie en ee ! Hi : 

2.43. uitnocrarnie premier Empire. — Titre d’édition orné de traits de plume. a } j 
(Coll, RJ. Le Mercier.) i 

|) ... dont la lithographie use jusque dans ses titres de volumes, ainsi qu’en Kemoigne ce Ml | j 

J, specimen. Sed Tek Tek Tek Dek Tek Tes Tek Tek Tes Ne Des Le Wi 

Le Mercier. La, en effet, les traits de plume, semés avec profusion, iit | 

ont pour but de corser la principale ligne du titre et de la fondre dans i ] j 

une tonalité d’ensemble. Vi) | 

wit ! 
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. | | 1820 da 1829. Z On compte 4 ce moment, parmi le groupe i 

HH | trés actif des graveurs et fondeurs de caractéres, Marcellin Legrand, L 

HI HH neveu d’Henri Didot, qui grave pour l’Imprimerie royale tout en i 

| } dirigeant la fonderie polyamatype de son oncle, fonction ott lui suc- . 

ii | ! Bt ap eevee _ cédera Thorey, prote de a 

I —- “Sek Pierre Didotl’ainé, lorsque @P 

i Hl ee ie le fonds de celui-ci passera F 
| nH SO edna Bes) au roi des Pays-Bas. Le ro- 3, 

i | | 4 $%  mancier Balzac, qui s’était 5 

| | HiIl © oo fait imprimeur en 1826, % 

| HHH) 6 crée, l'année suivante, rue 3 

| * Visconti, en association ' 

) : ae Tt 0 =) ° avec Laurent et Barbier, hi 

WAI H Vay pigquete 8 une fonderie de caractéres " 

WHT) FY ve % qui devient presque aussi- ” 

| | Y t6t (1828) la firme Laurent ta 

i Wi § % et Deberny. Fonctionnent ae 

| | | ose encore les ateliers Lion, 

| Hi ; @ Longien, Molé, Virey fre- So 

Hi ) SEY @ res, etc., dont la produc- L 

Hi HHI @ tion fera objet de men- Le 

| | @ tions particuliéres. Ill Dans a 

WII @ Imprimerie: Malteste, a uy 

Hl | ; A PARIS G Paris;a Rennes, Oberthur, ti 

Hi } a4 CHEZ L°AUTEUR }8 originaire de Strasbourg, iy 

WW Ways 15, Rue de Damiette na fondent les établissements hia 

nN (Bb. 1829 aie) qui subsistent toujours. w i 
FARA pe ee! Dans Védition, concur- Ls 

| Gene Ovo enicsigs WONT SS remment aux Didot, les kh 

| WII 244. rypocrarum restaveation. — Adaptation Hachette et les Lévy, les ts 
ANNI) éléments de l'époque. Germer-Bailligre et les ti 

| Db Le titre ci-dessus, quoique de méme coupe que Roret, marquent le point hi 

| | A celui de la figure 239, et de date assez récente, dc départ de Uessorimer: 

| | vt n’en décéle pas moins un complet renouvellement du . in aa te ‘ 

NVA matériel typographique, adapté au gout du moment. Veilleux réservé a la li- ‘ 
NA ANI, brairie francaise du xix i, 

AAA || si¢cle. La dynastie des Hachette commence avec Louis-Christophe- i 

Frangois, ancien imprimeur d’Alger, qui, suivant les cours de Ecole ‘ 
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HW 

Normale au moment de son licenciement (1822), crée, en 1826, V’éta- AE ig a 
| blissement aujourd’hui universellement connu et Pun des plus beaux Wa} 

fleurons de notre cou- 
aa 

ronne industrielle. Vers (GO? “#880099 <0 Z Hay | 

la méme époque, Michel £ @), pes eee | | i 

Lévy, de Phalsbourg(Al- | 6 ESIGN PAN Ny 3 

sace), débute a Paris dans 5 Hen ONG ES es (| | 

le commerce des livres © keasy _ FAI 1 : 
ee Ree 9 ase Pai xt) oe Wa 

et des pieces de théatre, Gf a ARS Woe Ow > fe II 

{ préparant le terrain sur a; VE: (7 f an 

lequel s’édifiera plus tard a : OSH Se : | | | 
lamaisonCalmann-Lévy. FS ZF oa J) iT ; 

WLe commerce des es- Geresocarcansansas ompporgorameane , WA 

tampes Voit aussi naitre NOOO BS BESO Be i 

la firme Goupil (1827), Gs LOR Ag 

reliur rait (ee Gar A iSyerRo wn) 
et dans la reliure parait CRO o.oo fy LO) o Wh 

Gruel (1825). @@@Aa ceri : WHI 

& GLBBe> gqoles ©) Wai 
244. Nousentrons, “Sgss z o} Wa 

en typographie, dans la 4 ae a é @ te i Hi 

période romantique. uy sia & & RNG, Wil 

L’ensemble destypes que A a @ 6 oh Wy 

réunit notre exemple met & @ Dr Wg 

en évidence la justesse SA) Ce aw wy © 9} (@y) | i \ 

de observation maintes &) ®) a a @ (Ee Wa 

fois faite et vérifiée par 5), eae e +t . @ Ee Wi || 

nous, a savoir : gue si les ») eZ, ‘ ; ° SS (Qy ii Mi 

4 & Ores ~ Wn 
créations bypographiques du ON et : i 3 ®) va 

i Smpii oUyve, A oY BS } 5 

Pre rie sata! “J, Wp Yeon ome @ ie | 
ne PBT g epee og rae [eS ON NaN aN 

celles des ¢poques qui suiyi- & A Gi SXorear 22 LOSS, ey | 

int n’en sont malbeureu- “AC ne as Wy rent n’en sont malbeurew Oy BORO Hn 

245. sionerses sestauearion, EXO RES we SW SLORS NG 
— Types variés. = i} 

5) A cété d'un décor boudiné et & lourdes chamarrures, voici néanmoins une gracieuse éclo- | j 

J, sion florale en des motifs a répétition pour encadrements guirlandes, coins & amorces | i| 

de filets et bordures de vignettes. Te&> Ted Tes Tek Tek Tes Tesh Tes Teh Te Hii 
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| ) II semen? que lVombre abdtardie.. Des la Restauration, du reste, cette i 

} i décadence se traduit par un alourdissement des caracteres de titres, i 

/ | | qui subissent une surcharge outranciére d’ornementation. @@ as 

| | ] x 

i | icine Ren ee 2.45. Dans la pro- i 
He or duction romantique, le 1 
NI ew tele ee { : 
MH P Bibliotheque “Elf principe, en gravure de , 

WN a6 poingon, de Vextréme a 

| HHH DES ‘ finesse de trait, réalise fa 

| | des créations florales i 
} | ‘ ' as 

AV HHII TH AMIS DES LETTRES ? dune réelle élégance, a 

| | ou groupant, sous la forme it 

| i guirlande, des éléments s 

| i GNOIS chers a Geoffroy Tory. i 
HI DES MEILLEURS AUTEURS FRANGAIS. Leurs différents motifs ai 

MH } 2a sont dessinés en vue de x 

| | combinaisons et d’amal- a 

| ! " DUCLOS: games variés, renfor- i 

} qi) Ee cés, au besoin, pour i 

MN |) CONSIDERATIONS SUR LES MOEURS. faciliter le passage d’un i. 

WATT) f écor de page in-16 ou si 
| | ' décor de page in-16 ‘i 

| I} ——ea——_ in-8 a celui d’un in-4° u 

WI | : et méme d’un in-f’. Ré- Ft 

WA A) . cemment encore, les fi 

II) ih spécimens de fonderies tg 
| HH A. HIARD, LIBRAIRE-EDITEUR s’ornaient de nombreux ‘By 
| | | | | de la Bibliotheque des Amis a Lettres , modéles de ces combi- ‘ 

] } i } hi RUE raserees UES n? 156, eaisone: a % 

WA : Ds 4834. si 
i Hl Crees ; 246. Ce titre nous : 

i i ii) fournit Voccasion de . 

HI | 246. trPocrarnie DE TRANSITION. — 1831. Titre de rappeler que, dans la bee 

i \ couverture d’un volume de collection. premiére moitié du i 

| iyi I) Au commencement du XIX° siécle, se voyant dans x1x° siecle, la produc- 

NN {| 7, Vimpossibilité de donner une reliure & tout ouvrage be 

1] imprimé, comme le voulaient les anciennes coutumes, on innove le « brochage préalable ». ‘ 

Wii | Le titre de couverture d’un ouvrage broché se renforca bientot d'un cadre en filets; puis de ¢ 
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tion du Livre et des publications fut telle qu’elle ne permit plus de | . ; 

satisfaire & Vantique coutume obligeant les libraires 4 ne vendre un 1) 

ouvrage que relié. On brocha donc i 

laquettes et volumes, enles parant 
| ] 

captemen d'une couverture im- CONSIDERATIONS | MW] 

primée sur papier de couleur. Pour a Wi; 

assemblage de quelques feuilles, eq 

comme par exemple celles entrant ae ig 

dans la PR des pieces de L E S M OE U R S | 1 

théatre, on se contentait d’une gros- f i 4 

sigre piqtire au fil sans Vadjonction DE CE SIECLE. i) | 

de la moindre feuille protectrice. i Ni 

Le titre de couverture Vun volume PAR DUCLOS \ 

j s’établissait le plus souvent en ajou- ar 

tant un cadre a la composition de | HI 

son frontispice; parfois aussi on” WB 

renforgait la ligne principale. Ici, le eat i ih 

titre de couverture est celui d’une we cen | Hq 

collection; en conséquence, la men- ie ad 3S l i) 4 

tion prédominante et vedette n’est e ae: je ' vay 

pas celle du texte intérieur, mais Gia fe i Hi 

celle de la firme éditrice, et la typo- a i Hig 

graphie en est établie avec le parti f \| All 

pris de réaliser un aspect particu- | wi 

lier suffisamment préciset original, 5 a 

capable de signaler 4 premiere vue paris. 1] | 

larubrique éditrice des ouvrages de A HIARD, LIBRAIRE-EDITEUR H j 

cette collection. WB La disposition ae ts Bibliotheque des Arms des Lettres 14 i j 

générale differe peu de la note RUE SAINT-JACQUES, N° 196 iit | 3 

Empire; les coins seuls du cadre = Hi | 

accuseraient la date de V’édition. ASSU. : i 1 
2.47. tyrocrariie pe TRANSITION. — 1831. | i |) j 

247. Ce numéro nous met en _ Titre frontispice de lédition précédente., Ht 

présence d’un frontispice dont la \ Les titres frontispices s’exécutaient || | 

Dd toujours suivant la formule classique WI 

des lignes @ longueur alternée et dans I'unité de style d'initiales Didot. L'introduction du mot | | 4 
«Paris» en gothique est ici une altération de cette régle séculaire et le début des conces- | Hl 
sions une mode qui conduira au mélange de tous les types de lettres, 28> Toh Tek DoH : i | | 1 

Wy 
i 

: iil \ 

| 

‘ 
| Ht Wy
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HN | SSS eee a: 

Ni | 
HN disposition est de fort beau style, dont les lignes de proportions i 

Hi Hl sont exactes et les blancs parfaits. Quant au fleuron, quel réle de 
NWT consolidation ne joue-t-il pas dans cet ensemble, surtout si l’on 
Hi ) J P 

i] | tente une comparaison avec le 
| i} | - AVENTORES titre suivant! 

Il o6 
| | ; 248. En effet, a la distance \ 

| WW R () 5 ] NS () N (| R U S() I de quelques années seulement, j 

Hi HHI > la régle d’unité de famille des 

| | POUR LINSTRUCTION DU SECOND AGE, caractéres ne se trouve plus ob- 

| | } servée; voici une composition 

HI WI TRADUCTION NOUVELLE présentant un mélange de types 

| HH larges et allongés et de la variété 

Hi WT PAR BOUILLON , des lettres blanches. Pour l’al- 
WA Membre de (Université, longement de la silhouette géné- 

| i) rale et la presque suppression 

WA) ee du groupement des lignes, on 

| iH se prive de leffet des divisions 

MHA AI 4 de texte si favorables a la clarté 

i) | | Z cater de la lecture, et le titre n’a plus, 

HTH AH dans son ensemble, cette no- 

NH ! ; blesse de coupe que donne l’am- 
aH | / PARIS , hore a renflement central. 

i} | P 
HH i : A LA LIBRAIRIE DEDUCATLON. 

WT Es 249. ryrocrapnie RomantiquE. — 1838. 

\] | A Hronteplve de V'une des célébres éditions 

ll 1838. ie Curmer. be 

| Wi 248. tyrocrapnm Lours-puniprr. — 1838. pb Lillustration des publications. s'éait 
HAN Altération du titre classique. ZA, trouvée entravee _ la — des 

} i ; ar moyens d'exécution, réduits a l'usage pres- 

Hi | | } b Effectivement, il n'a pas fallu longtemps x exclusif de la taille-douce et de l’eau- 
WWW A I-A au mauvais goiit de l'époque pour faire forte, de pratiques longues et codteuses et 
| | dégénérer la si belle formule del'unité de type. ge plus contraignant un double tirage. La 

WW | rénovation de la gravure sur bois vient @ 
i | iH 1830 d 1839. ZB Depuis Proves combler cette lacune. L. Curmer est 

HH | (ASO ROLES DSeitiOneS tr  . Tun des premiers & en vulgariser l'emploi 

HWA Wl me Se ees vansfor- dans ses publications, notamment dans son 

} | mation rapide des procédés d’im- dition remarquable de « Paul et Virginie» ‘ 
| i Hi) pression; la technique s’adapte et de ¢ la Chaumiére indienne». se *¢ 

ET 
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i MIHIHH ooo oD ‘ y 
WL 

MH opportunément aux exigences de la société nouvelle (*). Tout s’en- 

iH} chaine merveilleusement du reste dans ce concours d’éléments. A la 

} i | presse a rotation répond la fabrication du papier sur toile sans fin; 

WHI la multiplication des livres et des brochures s’accompagne a son tour 

VN | de la production abondante des vignettes et des caracteres; le com- 

WAY | UH merce de lV’estampe bénéficie du concours de la lithographie et celui 

HH | des publications illustrées du retour a la gravure sur bois, auquel 

IH Vient s’adjoindre Vappoint de la stéréotypie. Si bientdt la presse quo- 

| tidienne se voit dans la nécessité de faire appel a Vingéniosité des 

Hi) | constructeurs de machines pour multiplier ses tirages et s’assurer 

WA | une production plus intense et plus appropriée, toute une élite de 

| Hh | mécaniciens s’appréte a la satisfaire. Rousselet et Normand, en effet, 

li créent et modifient les types de machines les plus appréciés de 

| Vépoque, dans des ateliers qui sont les premieres assises des Etablis- 7 

Hh sements Voirin actuels. D’autre part, les fonderies de caracteres se 

HAI} multiplient. Les Renault, Robcis et Constance constituent leur asso- 

| ciation; Thorey prend la direction de la fonderie polyamatype 

WM d’Henri Didot et Marcellin Legrand s’installe rue de Vaugirard, 90, 
i a No ie : . . > . . 

| ot il s’associe ses neveux Christian et Ferdinand Virey, lesquels 

} | | se donnent pour tache de réduire la graisse des caractéres compacts, 

Hil de mode a l’époque, pour les opposer, par Vélégance et la variété de 
vy x : . : 

Hi | leur forme, a la monotonie du type anglais envahisseur. Charles 

} i | Derriey, un des maitres de la gravure en poingon du x1x° siecle, 
MAIN commence aussi la série de ses inventions et de ses remarquables | 

i I vignettes. I] Aux Lorilleux et aux Lefranc, fournisseurs de ?impri- 

aa merie pour les encres, vient s’ajouter la firme Bréham; tandis qu’un 
ATH | pps Se Se 
WHITH 
NWI (*) JOUR ne pas encombrer ce chapitre spécialement affecté 4 Vanalyse des transforma- 

WIN) F 
| | i tions de la lettre et du décor suivant les fluctuations d'époque, nous avons cru devoir 

WA consigner, dans une série de monographies qui trouveront place a la suite de cette étude, les 

i découvertes et inventions qui marquérent cette ‘ 

: HII période germinatrice des industries du Livre. Ces 250. rypocrapnie Rorantique. — 
| WHI) monographies concernent: 1. La Gravure et la Fonte 1838. Titre de départ d'une édition 

des caracttres typographiques. 2. Les Presses et Ma- illustrée. 

WH chines a imprimer typographiques. 3. Les Machines @ 7. Rae ae d 

; WHI composer. 4. La Couleur dans impression. 5. Le Cli- Dp - ghana oo ag a, 

} ] chage et la Galvanoplastie. 6. La Gravure en relief. ee eee one illage des bois ori- 
7. La Gravure en creux. 8. La Lithographie et ses SMMBUX des lettrines; leur accolement 

| dérivés. 9 et 10. L’Encre ef les Rouleaux typograpbi- direct avec le texte rappelle certaines 
HII ques. 11. Le Papier. 12. La Reliure. BWABMB — pratiques primitives du XV" siécle. seg 

| i Hj 

\)| 
| i] a | 

HL)
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Ml nn 
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ea 

ey eae i 1 
Fie oe) | y a environ trente ans quill | 

(ioe ieee é aig 
a i Sea forma a Londres une com- Mi 

ey sh eee pagnic de savants anglais, qu || i 

fsa =< ek I 
ie fe deentreprit daller chercher, | Hi 

ieee Besa : | Ii 
2. dans diverses parties du mon- | | 

de, des lumiéres sur toutes les sciences, afin d’eé- | | 
| } 

clairer les hommes et de les rendre plus heureux. | ! j 

Elle était défrayée par une compagnie de sous- || } 
yee t 8 i 

i 

> 4 i 

| | f 

| WW 

| | 
WH 

is Hi 
i esa eh



mM 

Hi 

i ni 
} | 1 356 LA LETTRE D'IMPRIMERIE ; 

| ee 
i } | simple coutelier d’Issoudun gratifie Pensemble des industries du 

Wi NII papier, cartonnage et reliure, de V’outil indispensable a leur dévelop- 

WNW pement: le massiquo, du nom de son inventeur. lf Au cours de cette 

| | Hi période, Charles Lahure, officier de cavalerie, s’associe a Crapelet 

| Hi (1835) pour devenir par la suite le chef de la maison dont on connait 

| i | Vimportance et le réle prépondérant, établissement qui, en 1876, se 

} I] | rendit acquéreur du type de caractéres Simon Racon, de la famille 

| Hi | des didots allongés; Louis Martinet prend la direction d’une typo- 

| } | graphie dont la fondation remonte & Vannée 1694, et s’y fait une 

| NW spécialité des ouvrages scientifiques en méme temps qu'il s’assure la 

| WW célébrité par Vimpression du Magasin pittoresque; Gustave Silbermann 

i Wi acquiert la maitrise dans les impressions typographiques en couleurs, 

Il se fait le véritable inventeur de la chromotypographie, art qu’il déve- 

| NW loppe dans sa Banniére de Strasbourg (36 nuances sur fond d’or), et 

| HW ajoute encore a sa réputation avec l’album typographique publié 4 

ii | occasion de ’érection de la statue de Gutenberg a Strasbourg (1840), 

MI dans lequel il réunit les types de caractéres des principales fonderies 

| | de France. ll Dans la grande banlieue parisienne, Auguste Hérissey 

| | HW a Evreux et Jules Crété a Corbeil jettent les bases d’imprimeries qui 

i i compteront a des titres honorables dans la production frangaise du 

NA Livre. I La reliure parisienne voit aussi se fonder les maisons Engel 

| | (1838) et Lenegre (1839). B Dans la librairie d’édition, c’est entrée 

Hi Hi i en ligne de Curmer (1838), le créateur en France des publications 

WA A illustrées, auquel vont se joindre les Perrotin, les Paulin, les Dubou- 

| i chet, les Ducroc, les Poussielgue, les Plon et autres. 

| i 249. La librairie, en effet, saisit avec avidité et s’empresse de 

| il | mettre a profit le concours que lui apporte si opportunément la 

WAN gravure sur bois. ML. Curmer, un des premiers, a Vintuition du 

WW parti a tirer de unification du tirage par Vintroduction des bois dans 

MII, les formes et se faiten France le créateur des publications illustrées. 

| | Son édition de Paul et Virginie, suivie 

Hi) de la Chaumitre indienne, permet de >F,i3tetatvation dane telex. 
HW | relever les particularités techniques a r = 

| de t s’accom le retour a Vha- b ade) on tent ey ae faire ure 
on page pias Zs V'illustration le mot a mot du texte. 

| | billage des bois, la fagon dont se 6a en serions-nous si cette voie avait 

| | | / concoit tout d’abord illustration ?un — étésuiviel tea se Te Teh eH 

AANA 
AHI iN
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| eee ; 

YAN . , 
| | | * texte; le caractére de Villustration; puis la modification de structure 

| MATH | que doit subir la capitale Didot pour répondre aux nécessités de 

| la confection des titres. B Si l'on considére ici la ligne Chaumiére, 

i | en capitales Didot aux pleins trés engraissés, premiere altération 

WH du type initial, on verra qu’il ne manque aux déliés des lettres 
| HI | A, U et M que ’'empattement triangulaire pour constituer le type de 

a Vinitiale classique qui sera gravée dans toutes les graisses, en large et 

| | en allongé, pour V’adaptation 4 Vextensibilité des lignes de titres et 

HH A leur réalisation de la silhouette amphore de la formule a axe central. 

| Hi ] On trouve, du reste, dans la ligne G-H. Bernardin de Saint-Pierre un 

Hi | exemple frappant de cette obligation de posséder des alphabets de 

Hi i lettres de forces variées permettant de contenir en une seule ligne 

| i] | les textes qui ne peuvent supporter le fractionnement, et satisfaire 
| / ainsi au développement imposé par la silhouette du titre. I] Obser- 

WA yons encore un effet de renforcement par opposition d’wil, venant 

| ] ) du par microscopique précédant la ligne G.-H. Bernardin de Saint- 

| | Hi} Pierre, forcément un peu maigre du fait de sa conformation aux regles 

i Wl dalternance de largeur et de silhouettage d’ensemble que nous g 

| | | Yenons d’exposer et dont ce par minuscule procure Visolement A 

MI | en méme temps que la mise en vedette. I Comme fin d’analyse, K 

HH I notons la consolidation obtenue par la tonalité et le caractere du ft 

WAH l fleuron central; puts reconnaissons que la réunion sur la méme ligne é 

MII | du lieu d’édition et du nom de Péditeur s’imposait pour la consolida- ‘ 

| I tion de cet ensemble aussi simple qu’admirablement ordonné. Par b 
HI | conséquent, aprés la figure 248, la belle tenue de ce frontispice nous 4 

} | | | _ rassure-t-elle sur les traditions que le zéle d’initiés ne manquera pas is 
| | d’entretenir. MW Signalons aussi que le moins précédant la date, en W 
| | | ligne finale, sera de pratique courante pendant tout le x1x° siécle. j 

WH 250. Liintérét technique de cette 252. rvrocrarm: novannique. — i 
| | | : page, si bellement decorcedu frontis- Retour aux enluminures gothiques. N 

Mi | } pice de Frangais, réside pour nous D Enfin, le désir de pasticher l'art Qn 

HII dans la maniére dont y est pratiqué A des rubricateurs du XV" siécle » 

| I Vhabillage @ vif du bois de lettrine. nc oi ee a \ 
Hy | i | plane, direct du ce colée de spirales dont on se “Mexaale f 

MI BHENe Calis UiheCedih comp et — premiére vue la nécessité. Et cependant, % 
l des traditions, décéleunréelembarras _ sion les supprime, le reste ne tient plus! t 
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NY egy faudrait des volumes entiers pour en re- | j 
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J RUG cette courte nomenclature est de rappeler les | HN 

ay tee a} végétaux dont on parle dans Paul et Virginie i 

(6 a 2 et la Chaumiére indienne , sans autre prétention | HN 
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HU na 

de la part des premiers adaptateurs lors du retour a cette pratique. 

We Bien entendu, V’expérience journaliére ne tarda pas a faire apercevoir 

Wi Verreur commise et peu a peu le bois ou le cliché se dégagea du 

HH texte d’aprés le principe adopté tres anciennement pour les /efres 

} i grises. L’interlignage parait avoir été étudié en vue de mettre en 

Wn valeur Villustration; enfin, le didot allongé de cette édition est un 

NT type absolument pur, doté du g et de I’y caractéristiques de Pierre 

Wn) Didot Vainé. PFARAAKRARAKEREReeeeeaaaagas 

HV 
HH | | 251. Nous sommes au point de départ de l’'application d’un pro- 

HI | cédé. Illustrer un texte. Quel programme! Ne nous étonnons pas 

H | i qu’on ait cherché & Pexécuter 4 la lettre en tentant de lui faire suivre { 

| | | le mot a mot des phrases. Mais que serait devenu le livre illustré, s’il 

a | | | lui etit fallu se développer sur ces bases! a 

HM 
| i} | 252. Nous donnons ce quatrigme extrait de ’édition de Curmer 

} comme une curiosité d’ornementation d’époque. Nul doute qu’on ait 

| eu Vintention d’évoquer les conceptions gothiques de cette nature 

i avec la pensée romantique d’en faire revivre Vusage; mais ce quil 

WN nous importe de déterminer, c’est la raison du motif spirale de marge, 

| | | d’apparence énigmatique étant donné V opposition de sa facture avec 

} | | le reste de ornementation. A le considérer en lui-méme, ce schéma 

HT de cul-de-lampe ne semble nullement destiné & Paccolement d’un 

| | | décor dont il heurte la note. Aussi notre curiosité fut-elle satisfaite 

WN en découvrant, par V’application d’un cache, que cet appendice ne 

| | constituait simplement qu’une consolidation décorative de la page. 

HI Sans cet appui, en effet, Vornementation en retrait du dessous de la 

| | } lettrine laisse ce cété boiteux et tellement insuffisant qu’on est auto- 

| WI risé a penser que le motif fut ajoulé aprés coup dans l’unique inten- 

HM i tion de dissimuler aspect d’un décor 

MH | raté. B On peut, d’autre part, consta- 253. ryroceanm nowanrique. — 

Hi | ter encore une fois le résultat disgra- a ee ee Alfred Tame 

| ll cieux de Vaccolement direct du texte 1 : 

i | contre la vignette, objet de précéden- bp cee " 

ll tes réflexions qui vetrouvent ici: leur riété et la fantaisie des caractéres quill 

Hi | | application. Il est vrai qwil s’agissait groupe. On trouverait difficilement un i 

| | | dun habillage dans la méme édition. _ spécimen datant aussi bien son époque. 
WI 
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| ——————SS == | 
| | 253. Continuant notre revue du mouvement typographique, Per 

Hn arrétons-nous sur ce titre qui fut pour nous la plus agréable des trou- 0 
| i | vailles et gotitons-en le charme de naive simplicité. Notons que cette ia 
} i | typographie 4 Vusage des écoles enfantines, le grand innovateur in 
WRU Motteroz s’en inspira plus tard pour ses catalogues illustrés de livres Pr 
| i i @étrennes. @EARATAAARAAAAAAGAasaeaaaagaa ts 
| || | a 

WN Hi 18640 a 1849. Z La question de la presse quotidienne a bon hak 
Hi | | | marché est ordre du jour; le probleme qu'elle pose, de gros tirages ial 
Hi ] I] a effectuer en quelques heures, absorbe alors Vinitiative et l’activité ad 

| i | des constructeurs-mécaniciens, auxquels on a raison de faire con- igh 
Hh iI fiance, car ils ne tardent pas a concevoir et a livrer des machines a ne 

| MA grande vitesse dont usage étend brusquement le rayon d'action de iii 
HH} i i) la librairie d’édition et, par contre-coup, provoque dans toutes les si 
Ml ) branches de l’Imprimerie une poussée de séve out le génie frangais a 
| | WI montre et maintient sa suprématie. D’ailleurs, les noms de Vélite des es 
| | } artisans de cette période sont restés parmi les plus beaux et les plus it, 
aI glorieux. I Si — comme on le prétend — chaque chose vient a son me 
i HI | heure, il est tout a fait symptomatique de voir les débuts de cette 4g 
Hi | | | évolution mondiale marqués par apparition du premier timbre poste ibs 
HAA et de la premiére enveloppe postale (5 et 6 mai 1840). I! Des firmes ne 
| | | nouvelles naissent, prennent rang dans le groupe de leurs ainées et he 

HI | participent 4 l’émulation générale. I En fonderie, Pierre Leclerc, wi 
WAV constructeur-mécanicien, crée lui-méme (1842) toutes les pieces de i 
Hl | Voutillage d’un atelier de blancs, dont Gustave Peignot prendra plus _ 

| MTA tard la direction, en y adjoignant successivement la fabrication des m 
| filets en matiére, en cuivre et en zinc, ainsi que la fonte des carac- ‘N 

| | teres par acquisition des fonderies Longien, Cochard et David, rf 
| | } augmentées de ses créations personnelles. L’année suivante (1843), " 

| | le graveur-fondeur Battenberg installe, rue Madame, un atelier qu’il e 
Hh transfére presque aussitét rue du Dragon, ot il produit des fantaisies sf 
| I a la mode du temps : c’est Vorigine des maisons Mayeur, Allain- : 

| | | guillaume et J. Saling. I La mécanique frangaise, dans ses recher- ad 
| } ches d’accélération de la vitesse cylindrique, ne délaisse pas la ty 

HI primitive presse 4 bras. Joseph Coisne, aprés Stanhope, songe a la ™ 
| i | perfectionner encore en substituant 4 son contrepoids des ressorts a 7~ 

i boudin. Pierre Alauzet, simple serrurier, débute, en 1846, passage D 
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Stanislas, dans la construction des presses mécaniques, ot son ceuvre \ j 

“ comptera parmi les meilleures. Louis Foucher, 4 son tour (1847), Hy i 

jette, rue Taranne, les bases de sa fabrique de matériel de fonderie, } i | 
quil transporte, deux ans plus tard, 39, rue Dareau. Dans ce local a A 
sont déja construits et mis en action des fourneaux injectant la ma- | 4 
tigre dans les moules 4 main : premier pas vers la machine a fondre HI | 5 
fonctionnant mécaniquement, dont Vhonneur de Vinvention sous sa Ma 
forme la plus parfaite est réservée a ses fils. L’année 1847 marque Wa 
enfin les débuts du maitre Marinoni, dont la premiere ceuvre sensa- “ft i | 
tionnelle sera une presse 4 réaction a quatre cylindres pour le tirage ti 3 

de la Presse d’Emile de Girardin. @ Dans la librairie d’édition brillent ni j 
déja les noms d’Hetzel, de Furne, de Garnier fréres, de Lecoffre i i 
(1845), de Belin (1847), et la firme Michel Lévy se complete par il J 
Ventrée de Calmann, le plus jeune frére de Michel. B Dans Vimpri- i} | 3 
merie patait Philippe-Henri Plon (°), fondateur de la maison Plon, i : 

Nourrit et C'*. Apprenti, puis ouvrier imprimeur dans les ateliers i) | ‘ 

Didot, son expérience le fait choisir pour installer, a Amsterdam, le Wis 

matériel de Pierre Didot Vainé, cédé, comme Von sait, au roi des | 4 

Pays-Bas en 1829, projet que les représentations des imprimeurs Hi 4 

hollandais avaient fait avorter. Revenu en France, P.-H. Plon est Hq 
@abord imprimeur 4 Sézanne, en association avec Théophile Belin, i ] 
puis 4 Paris, dans les mémes conditions, avec M. Béthune auquel il Waa 

succéde en 1855. Il s’associe d’abord ses deux freres; ceux-ci étant 1 Hi 
morts, il prend comme collaborateurs ses deux fils dont un, Eugene, | Hi 

| qui lui succéda, acquit, par son caractére et l’étendue de ses con- | Wn 
| naissances, une enviable célébrité. Avec le concours de son beau- | | 

frére Nourrit, fils du célébre ténor, il constitua |’établissement li q 
| prospere que furent appelés a diriger, de nos jours, ses neveux i Hy 
| J. Bourdel, Pierre Mainguet et Adolphe Nourrit. Une autre firme, | | ; 
| guidée aussi par une heureuse étoile, s’ajoute a la précédente : Napo- (| { 

léon Chaix, de simple compositeur 4 Chateauroux, passé a 25 ans Wi ik 

prote chez Paul Dupont, fonde, en 1845, la maison qui, des 1846, 14 
se spécialise dans les travaux et publications des chemins de fer, a 
auxquels viennent successivement se greffer, sous son habile admi- | | 

) AN 

| (’) pe du wallon Ploén, la famille étant originaire de Mons (Belgique), ott elle for- | | 

mait une dynastie d’imprimeurs depuis le xv" sitcle. BU BU BUREMEM EMM i 4 

' HA: 
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Hi ie nistration, perpétuée par son fils et son petit-fils Alban, tous les | 
Wt ] éléments d’un établissement d’impression modéle. La maison d’im- 

HH ; pression et d’édition fondée en 1796, 4 Tours, par Armand Mame, 
| . venu d’Angers, était dirigée depuis 1833 par son fils Alfred et son 

MA neveu Charles. En 1846, Alfred, resté seul directeur, entreprend la | 
| i réunion de toutes les spécialités concourant a la confection des livres 
i | | de prix, des paroissiens et de l’édition de luxe. Cest de ses ateliers que 

| ) sortit, entre autres, la Bible de Gustave Doré, puis, plus tard, sous la 

} | | direction de son neveu Edmond, fils de Paul, le chef actuel de l’éta- 
Mi i | blissement, cette inimitable Vie de Jésus d’aprés les dessins de James 

| | i Tissot. I Dans le monde des typographes, Monpied et Moulinet, 
HAA appartenant tous deux 4 Vimprimerie Paul Dupont, pratiquent avec 
} | maitrise la courbure et le calage des filets de fonderie; le premier dans 
HH I des wuvres comme /’Amour et Psyché et la Mort d’Abel; le second 

WM) | lh avec son Gutenberg. W Dans la lithographie, Firmin Gillot, créateur 
Ha i a Paris, en 1840, d’un atelier d’imprimeur-lithographe, invente, en 

| 1848, la zincogravure. Desjardins, graveur en taille-douce, Vavait 
} | | précédé, en 1845, par la découverte du procédé chromotypographique 

} | H dit fac-similé Desjardins. Enfin, Appel monte son atelier chromolitho- 
| i graphique, si justement célebre, et la reliure voit se créer deux nou- 
Al Mi | velles officines : celle de Lortic, en 1847, et, année suivante, celle 

| | | de Marius Michel. 
WHI | 

| Hh Hh 254. En dehors des fantaisies particuligres a l’école romantique 
HI et que nous étudierons a leur place, les variations de forme et de 
i | graisse appliquées au type Didot original sont parvenues a leur com- 1 
WT plet développement. L’amalgame prévu s’est réalisé ; aussi compte-t- 

Hi | on maintenant dans les titres autant de familles de lettres que de 
Ht | | lignes! Le compositeur n’est heureux, semble-t-il, que lorsqu’il a pu 

HM i loger dans une page un échantillon du 
MI contenu de toutes ses casses. Cest le 254. ‘OCHA Tis pois MONEY 

| | | goiit du jour, il n’y a qu’a s’incliner. See ee a ee 
| | | Notre modele, choisi intentionnelle- i moe suis 

Hl ment pari tes pécimens de fonde- J) La aimie rman Mn vie, précisément parce qu’ils’imposait 4 véritables spécimens de caractéres oi 
1 | \] a cette catégorie Vimprimés de tenir fous les genres alternent et se confon- 

| | latéte du mouvement, nous permet de — dent: c’est le mélange érigé en principe. 3 
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Mi] SS A 
HH i donner la nomenclature d’une notable partie des nouvelles créations. 2” 

| | La premiére ligne est en égyphenne blanche ombrée, la seconde et la % 
NN | sixigme en petites capitales de didot gras, la troisieme en iniales didot, la 
WMA quatrigme en normandes, la cinquiéme en gotbique, la septigme en ini- 
Wa I | Hales grasses ¢roites, la huitigme en capillaires, la neuvieme en petiles 
HN capitales de normandes, V « a Paris » en gotbique ornée dans un jeu de 7 

. | traits de plume, le nom dimprimeur en initiales grasses étroites, Vadresse 
} | A et la date en normande! Une véritable Babel! 

WBN 

NNN | 255. Pour s’expliquer la maigreur d’aspect de ce ... Hilre-carle 
| I déchantillons, il faut se reporter 4 Vépoque ott il fut établi et connaitre 
AAT Vengouement des ateliers pour le filet Iremblé, nouveauté a laquelle on 
WAH | attribuait le monopole de la supréme élégance, d’ott Pabus qu’on en 
| Wl | faisait. Naturellement, la confection d’une plaquette typographique 

| | } | | ne pouvait se passer d’un tel élément de succés, d’un alout aussi 
| Hi ii puissant dans la quéte des suffrages | @GARARARaAagagaag 
WM 

ll 256. Apres le mélange des caractéres : éléments des lignes, 
| | HA celui des vignettes : éléments du décor. Le néo-grec du Premier 
AH i Empire s’est éteint dans le décor typographique avec les derniers 

ii poincons 4 cadrature Fournier. L’école de graveurs formée alors 
BH | | s'est surtout préoccupée de multiplier les motifs d’encadrement, 
! | i notamment pour l'emploi dans les couvertures de brochures. C’estune 
| i iI profusion de spirales, de cercles et demi-cercles, de palmettes, de 

) i| rosaces, de perles, de carrés, d’ovales et de traits bouclés, établis ‘ 

| WAH par unité ou par groupes, sans autres recherches de formules d’as- 

i i semblage que le coin, le cadre rectangle pour passe-partout et le 
| | Ii cul-de-lampe, dont on vend parfois des reproductions clichées. Tant 

Wa | que Von reste dans cette note et dans cette pratique, on réalise des | 
ay effets d’une agréable tenue et l’on arrive a extraire la quintessence 

i | logique de ce qu’il est permis d’obtenir de la combinaison de ces orne- 

| Mi i ments minuscules et légers. PAQRASKARNATARRARAAsaga 

OA : 
WW 257. ... Mais lorsque Vécole romantique bat son plein et 

il Hh que son décor silhouette le portique, la niche et le clocheton 
| Hi | « cathédrale », le typographe, se souvenant du parti autrefois tiré, 

i) | i | pour lornementation du Livre, des motifs de Fournier le Jeune — } 
A 

| | } | 
} i iil, 
| I HN,
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créés, on s’en souvient, pour /ypographier les productions des vignet- j | ‘ 

i tistes sur cuivre du xvim® sigcle — le typographe romantique, disons- WM 
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255. rvpocrapnie Lours-PHiLipPE. — 1846. Un titre bruxellois. | Wi 

Dp L’amalgame n'est pas une pratique spéciale a la France; au besoin, cet échantillon 7 

YZ, bruxellois pourrait en faire foi. a> sek Tes Tek DoH Teh DP Dobe Des Te 

Wie 
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Wi | a ae ee ee 
| \ nous, se croit en mesure, avec la seule ressource des vigneltes de cadre 

Wnt | dont il dispose, de combiner et réaliser la note moyenageuse en Vogue. 

Hn i Par exemple, il ne s’est pas dit ou il n’a pas réfléchi suffisamment que 

| quand Fournier entreprit de graver ses motifs en vue de la combinai- 

| | son de bandeaux, de tétes de chapitre, de culs-de-lampe, de lettrines ’ 

| et de cadres frontis- ) 

a eT i | FBO sche QeiOsm) °c Tune | 
Hi HE GUSROSE SEEGER SESS ESSER EHR EO en aac esle 

IH = GH ees 30) de ses piéces un réle F 

HT) a 32 A déterminé en combi- 5 

WA | | ee So ae HRIMMTITIM TUTTE 2) naison; aussi, dans les ty 

WA KG eeeoseseosoocesssesesess ox emplois qu'on peut , 
| | HH | | Meee HES: Fe piedenanaiene. \ 

| | 280) Brorrrroo ne G10031000.45 FICO ES ne risque-t-on, dans 

| | | ii 256. TYPOGRAPHIE LOUIS-PHILIPPE. — Passe-partout en Sueue ces, oe beurt 

l Vignettes combinées. de proportion nid ap- 

i i l bp Exemple d’adaptation élégante et logique de vignettes a Propriation. Or, dans 

iN | A combinaisons, sous une forme et une appropriation qui notre portique — 

| symbolisent l’époque. 28> Def Tek Deh Tek Deh Tes eee 

| es silhouettes « ca- 

/ i Hi thédrales » qu’on affectionnait pour les couvertures et frontispices 

} I des catéchismes, les palmarés des maisons religieuses denseignement 

| | AT ainsi que pour toute la librairie pieuse; ... qu’on logeait méme jusque 

| Hi I sur les couvertures de statuts de sociétés, — on chercherait vainement 

aT } réunies ces conditions de proportion, d’appropriation et Vunité de style. 

i li Ici tout est faux, tout se heurte, tout décéle plutét lamusette qu’un 

! } art défini] Trés inconsciemment, par besoin et par entrainement a 

NI faire cathedrale et gotbique, on jouait de , 

MIA Vassemblage des collections variées 437. TER OGRADHIE LON) AERA ones 
A a 7 : i cor romantique en Vignettes com- 

il | | du décor Empire sansle moindresouci _ binées. j 

| i de logique ni de vérité. Nous ne le ré- D Mais toutes les combinaisons ne | 

Mi péterons jamais assez — la constata- A sont pas heureuses; et quand l'art t 

Hi i tion en est d’un tel enseignement! — — lamin ere wil } 

| | : dans a décor de Fournier : AUCUNE  rétend y faire servir, naturellement il 
MI anomalie, tout s’accorde, tout se tient, — échoue. Que de critiques a formuler con- 3 

| |) | i tout s’harmonise! Dans ce portique, tre cette... construction... gothique ! 4 
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I 
MH a 

Wh a propos duquel nous tenons a nous exprimer en toute franchise, i 

} Hi tout est grotesque et d’une invraisemblable naiveté: soubassement, co- a 
Mn | | = See ie lonnes, chapiteaux, fron- 7 

Hi Pe ton, ot ’on voitjusqu’ades 
HL xe ! PRG | Vases grecy surmonter un 

| | fo] NOVI 
} S aS Q ve y Ve eV4 i= gable et des clochetons... ; 
HII Ses A IA D\ Vb gothiques! Quelle déca- ; 

IN % ©) QOGOGOLM NS dence! et comme Viollet- } 
Hn C {=e ge2ce2ee2 OF ¢ le-Duc avait besoin de i 
HAF a OCP ive | Vp Yenir nous rappeler a l’ob- ’ 
WH COLIN IISA A 2 servation de lunité d’élé- j 
NONI Bros Pa Cu Su ly Sa Sn Pn Sap Su Sis Op ments d’époque dans les | i CAPS AR St NB a oR Se Rte IO oS RR oS RS ON 
HM NS VA ANAT AY A ‘A A AAAS reconstitutions architec- : 
WH eT AAA TA TATA TA (= , MRNATGI I * Se SC SU OTS ONoRSEsoSoes, turales} 1 Mi i} ee Pees DIOGO IO SIE “sae 1 

HM Sees] ODROaOOOOOONaORY hae ' 
Ml | ES OOOO BEE 258. Quoi qu’il en , 

WI One AV AP AC TAG AY a) son ne suffit pas a tout. 
; | } Hil YEU MIUGUGUSUESASA- Aussi grave-t-on, en mé- ; 

i ‘ ; SNe accuse Me temps, des piéces a 
i ih Seay BER oer ae décor complet d’ogives, 

i] SB) <BR QL 39 Te pAANGa d’arceauxtrilobés,de pina- : HN Y > <3 [I< pale : Bios i Mi 1 3 DY Se # ay ee cles et de gables ornés. Il ‘ 
| HH ae 2 Ss So <S oe ws est clair que l’on s’inspire : 

AT mal Vad SS Bye ay Ne, de la silhouette « gothi- ' 
a I & 4 (5) & 8 J wm oy que» ; néanmoins, on n’ar- 

| I Mi 3 \ 3 2 Be | re ys rive qu’a faire illusion, car 
i i | So 6 Beat. - aS par la fantaisie de exécu- § 
MH, Si Bees mm gp 9 i Sand tion — vit lon reléve en- ‘ 

Hh IS Us i) Hie 3) Py core les perles et palmettes i 
WI OLMIS I WwW \ lee Empire — on reste uni- ; 

Hi | Hi) YA eS fons Sa quement rumantique, c’est- ‘ 
] i ae YS CeO eS OR A-dire qu’on n’aboutit qu’a ‘ 

| l i | 258. tyrocrapnie Lovis-PHmuipre.— Vig. «cathédrales». un décor béat pour ames ; 

| | | Db .-- Et combien préférables ces vignettes completes, a arceaux trilobés, que l'on grave et ! 
NHK WV 4s fond d’un seul bloc pour bordures d’encadrements, mais dans lesquelles on introduit par- ' 

Hh fois — par force de I'habitude des combinaisons! — un jeu de perles Empire! seg sf 
A ’ 

ii | 1 

i 
hj NW 3 

| | | 
\ MI 
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ee i 
candides, lequel, du reste, ne peut survivre a cette période imaginative i 4 

a visions spectrales, qu’elle aime a situer dans un décor monacal; WMA 

car de V’antique, en art, on est subitement passé 4 l’évocation du me 

moyen age. SBAGRARTAARAGARARAGAATAaaaa Was 

1850 a 1859. % Le transport de la forme du marbre sur le | | 4 
cylindre, pour le tirage 4 grande vitesse des journaux, ne se réalise | » 

pas sans les tatonnements d’usage en pareille matiére. Serviere, i q 

ouvrier typographe, pris comme collaborateur par Emile de Girardin : 

dans sa réalisation de la presse quotidienne a bon marché, en triom- Ng 

phe bientét et ses innovations de clicherie aménent les rendements / i" 

désirés pour les machines tirant /a Presse et plus tard le Petit Journal. WG 

W Au méme moment (1854), Victor Michel invente ses clichés bitu- | 4 

mineux qu’utilisent le Magasin pittoresque, le Musée des Familles et HM 

I'Illustration. Comme stéréotypeur-galvanoplaste, il compte parmi les Wi 

premiers qui pratiquérent le moulage a la gutta-percha. It Dans l’ou- Wa 

tillage typographique, un compositeur de Paris, Breitenstein, invente , 

le coupoir-biseautier (1854). ML’année précédente, Théotiste Lefevre, Wid 

prote des ateliers Firmin-Didot, avait publié la premiere édition de | : 

son Guide pratique du Compositeur d’lmprimerie. Wi En librairie d’édition i ‘ 

se créent d’importantes firmes: celles entre autres de Levasseur, en | 3 

1850; de Bayer et Larousse, en 1852; de Laroze, en 1857; de Morel, 4 

également en 1857; et celle de Victor Palmé, en 1858. 2 Enfin, dans | : 

le régime des Postes, les Etats-Unis innovent la bande postale (5 no- 18 

Yembre 1857), et nous Vadoptons. | ‘ 
an 

259. La typographic du Second Empire marque un réveil d’éner- 4 

gie créatrice en méme temps qu’un retour au calme et a la logique | } 

dans le décor. Si la production du roman et de la haute littérature WIA 

fut a ce moment particuligrement intense et revetit quelque éclat, ' | j 

elle fut largement contre-balancée par impression des ouvrages de Hig 

sciences et les publications industrielles, pour lesquelles convenait NW 

excellemment la formule du titre Didot. On vit donc celle-ci renaitre et | 

supplanter trés vite Varlequinade romantique. Le frontispice du Cours i 

familier de Littérature de Lamartine, des ateliers de Firmin-Didot | | i 

fréres, est un excellent spécimen de cette épuration; il donne la note | Hie 

parfaite d’emploi des séries dites « classiques ». a : Hii} 

~ 

| | 

ki: th |
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aE A Te eee i 

Hi 
i 260. En ce qui concerne le décor typographique, l’épuration ne 

WT lh fut ni moins complete, ni moins vivement menée. Nous ne nous arré- ( 
Hit | terons pas 4 la période transitvire inéluctable, laquelle, nous le répé- 
| He tons, fut relativement courte et n’offrirait ici qu’un intérét limité; 

} | nous en donnerons plutdt de suite la résultante, qui fut une forme 
WAAAY. empruntée a la Renaissance italienne, substituant a l’arc d’ogive, dont f 

| Wh | | nous avait inondés l’époque romantique, V'arc en demi-cercle, que la 
| ht fonderie réalisa avec le coin cadratin a quart de cercle intérieur et 
NHI renflement extérieur facultatif. La fantaisie décorative de certains 

WH coins pleins permettait souvent de les utiliser en groupe comme NIH iP B SrOUP 
HA 1 fleuron de titre ou cul-de-lampe de fin de chapitre. 

| MI 
Hill | | 26). Le coin orné quart de cercle eut des variantes multiples 

| | durant tout le regne de Napoléon III; mais il y eut aussi, concurrem- 
HH ment, une vogue du cartouche et de la bordure a coins repliés, ainsi 

A | Hi qu’un rajeunissement du décor 4 traits lithographiques, pour petits 

Wn ! culs-de-lampe dans les travaux mondains et commerciaux. C'est ce 
WHEY que résume suffisamment la collection que nous en avons établie et 

| i que nous avons cru logique d’emprunter a la production d’une fon- 
| i] i} derie francaise qui se maintint parmi les premieres durant toute la 

ANAL | seconde partie du x1x® siécle et a laquelle on s’accorde a reconnaitre MTA Pp q 
Hil i le souci d’une ingéniosité décorative absolument personnelle et 

} Hi HH} nationale. 
A 

WAHL 
| i) 1860 a 1869. Z La lithographie est arrivée au seuil de son 
NM évolution mécanique. Le brevet de Voirin (1860) consacre le proto- AT q p 

| il) type, universellement imité, de la machine litho. Des perfectionne- 

i ii} ments de détails rendent possible Vexécution mécanique des chro- 
HA molithographies, alors en pleine vogue et dont Appel, entre autres, 4 WH ae Ee 8 PP 

Wa i se fait le grand propagateur. Pré- 

iil Hl), curseur de rénovations futures, 259. ryocrarm: seconp xvmine. — 
. | | Noirin crée pour Testu et Massin 1858. Titre frontispice du Cours familier 

0 . apne a de littérature de Lamartine. 
a (1860), aujourd’ hui maison Cham- ee 

Aa | Hl), penois, la premiere machine @ re- pb ? acm ne = pas —_ 
SIAN Sea niebane a : 1, L'unité de style se retrouve avec I'unité f 

| i port de caoulchoue pour Vimpression 4, famille, et 'barmonie d'une page logi- | 
HA i sur tole et sur fer-blanc. Cette  quement congue repose enfin des « heurts » 

| Hi machine a deux cylindres, que  passés. sof seg sek Tek Teh Te ‘ 
ST t 

WI 
' 

\| | | 
Mi i 
HW | 
WW 

| Hi 

MH | 
dl mi
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lI SS ————————————————————— de 
WH 

. i quelques modifications rendirent bientét propre a Vimpression du ‘Bie 

HN papier, doit étre considérée comme lancétre véritable des roto- tom 

i calco et offset modernes. D’un autre cété, tous les procédés photo- a 

Hi chimiques, aprés le retentissant éclat des découvertes de Poitevin be 

| | (1855), se trouvent en plein déclenchement. C’est également Pheure ie 

i : es de la révolution provo- is] 

| Vat Yar ée dans la gravu Mh (os TOON quée dans la gravure en mi 

MAA oa AE ee relief parGustaveDoré. ‘6h 
WA | SR) LOL DY C3)G \ Xj Wi Dans le Livre, la vo- [ad 
| i | as SS Fe el] gue est a Velzévir et a mt. 

| | } Dees IS la rénovation de style kr 

MIA | ae qw il provoque. Charles wh 
Hi | i SS" { Jouaust, qui le prati- it 

i | | ka & quera avec un si grand ahh 

HMA Nh oN Oa succés, monte son im- hee 
| | I | i} ” 200 Si primerie (1860) la mé- inl 

WN g 3 B) me année ot Gabriel i 
aah nN J iia 

| Mh) sss & s6y3 BE Jousset, arriere - petit- i 

Hi | 1S) e} fils par sa mére du mu- iM 

| i | ay G) sicien Philidor, devient be 

HH Hi cep a3 Vassocié de son pére, in 

| i S 3) Vimprimeur de la rue a 

AAA i) 5 ( de Furstenberg, depuis i 

i Hi ey 8) rue de la Santé. B En c 
Mi | i) iS e) | 1860 également, Lainé, i 

| | | “ Co 2 TOE 2C> eh ancien prote de la mai- ai 

| | i | ORE OPONOUE : woes son Firmin-Didot, de i 
NI cor “CaN ag retour d’Alexandrie, ott - | 
WN IS \2829)x9 - i | NS So eso) il avait établi le premier ih 

| l | | 260. ryrocrapuir seconn empire. — Vignettes de cadre. journal francais, crée wi 

Hl ll Dp Trés rapidement, le régne nouveau manifeste son in- ‘ meee 2 aes ui 

i | | Y, fluence artistique. Dans les éléments qu'il emprunte Beer pete Ae ] 

| . - formes de la — et qu'il s‘approprie, ce type 1872 8 Georges Chame- fe 
aA le cadre est des plus caractéristique. sei ef se rot. Dubuisson fonde, A; 
NN . 
I\ / | rue Cog-Héron (1865), 

| | | une maison spéciale pour journaux, dans Vexploitation de laquelle il 4 

] | collectionne, dit-on (tant comme imprimeur que comme gérant), pres b 
ST, 

NH Hh) j 

| | 
Hun) 
i 1) i 
HT 
‘Wl | : | 

wu ! 
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ooo iiiiicix==297—_ mma | 2 

ait 
j de 120 années de prison. Ap Az RE it : 

L’année précédente(1864) OGZE SSS = ‘ ' ] 

Gauthier-Villars, ancien V “fiz ee } i 

éleve de V Ecole Polytech- ifff// a Q®2» 1 | 3 
nique etingénieur en chef 7 ‘i Ae F) | HV 

des Télégraphes, se fait ie Bee é Z i i 

imprimeur, succédant a ||Il QL Y i F 

Mallet-Bachelier, dont ||} ‘i ‘\ q ; of | i 

Vétablissement remonte a ip B78 Crt “Ye fy Wk 

1791. Ilse spécialise dans |W], § ) 4 4 ‘ 

les travaux d’algebre et de eS A) ily, \\ - 5 
mathématiques, puis s’ad- Yj gs Oo. i f A | q 

joint en 1866 la maison 3 3 WII 

ie labeurs Bonaventure et Wer B - i < EE c i 5 
Ducessvis. I L’établisse- 7° ~ VE Ss Zi 2 | 4 
ment spécial d’affiches de J \ i D = 4 a i q 

Richard Morris remonte t \ ( | 4 

également a cette Epoque J_. | oes eA Wht 

(868); sont fondateur créa “a ee O3 . ; | ' > 

les colonnes daffichage TC 0 IONS SND) WI 

diurne et nocturne qui por- oe Los Seay 4 
tent son nom, exploitation @QdRF ot CNe 7 S H ‘ 

dans laquelle lui succéda ehh estos ( He : 

son fils Gabriel. 2 Pour Gk - on Le 4 

assurer la publication de oe LB Bey | 

son Dictionnaire, commen- cS CaS, fh gs WE y 

cé en 1864, Pierre La- ' Oren ae yy | | 3 

rousse s’établitimprimeur [| “ha &9 ed peed R i 4 
(1869), jetant ainsi les ba~ | 4 2 o C a NY i) 4 

ses de la vaste entreprise & [SSSI 4 

delibrairiequidevint?une Sear nT eae B = a Wi 
des tétes de Védition mo- 261. treocrapinie oo — Vig | 

ca hae ete oe \ On en retrouvera, du reste, V'inspiration dans ce iy 

oe i pee leeds Bens D» choix varié de créations de 1a fonderie parisienne Wl 

cipales firmes francaises Deberny, gravées sous le Second Empire et au cours des | } 

qui portérent si figrement années particuligrement marquées de l'influence de sa | 
lepennondelaproduction technique décorative. of sf Tob Ted Teh Te 

26 | 

| 

a
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HH Hy | eee = 

} Ha 

. | | | ; du Livre pendant les deux premiers tiers du x1x° si¢cle. Celles qui se 

| | | | sont constituées aprés 1870 se trouvent en grande partie en plein déve- 

| | } loppement; nous les comprendrons dans notre revue des maisons 

AME actuelles, avec lesquelles nous établirons l’état moderne des procédés 

i hi graphiques. 

| | | i 262. Il nous faut maintenant aborder le mouvement elzévirien 

Hi | qui pritnaissance — ainsi que V’explique plus au long analyse spéciale 

I qui clét cet ouvrage — dans une trouvaille faite en 1846, par Péditeur 

Ih | i | lyonnais Perrin, de vieux types abandonnés du matériel de Pimpri- 

I i merie Rey, dont la remise au jour fit sensation et provoqua en librai- 

vv \ | } rie une véritable révolution. Ce succés entraina les fondeurs a recons- 

i i] tituer les éléments d’une typographie xvu° siécle, que Théophile 

| Hi | Beaudvire, notamment, introduisait en 1858 dans les spécimens de 

HAA la Fonderie Générale, avec une série de caractéres de texte et d’ini- 

Hit Hi | tiales, sous le titre générique d’e/zévirs, légere altération du nom des 

| i Hh] célébres éditeurs hollandais qui n’avaient pas inventé ces types — 

| | Ui ils les devaient a Garamond, aux Le Bé et aux Sanlecque — mais 

UH | qui s’illustrerent en les propageant et en établissant avec eux Punité 

AT typographique de leurs éditions renommées. Le nom leur resta et 

NN | Hi nous donnons ici le corps 12 de ces ¢/z¢virs Beaudoire, aujourd’hui 

| | propriété de la fonderie Peignot et C’. ; 

| | l 263. Dans cette résurrection des types d’une si célebre époque, | 

i HAN il y a de V'émulation pour tous, et nous espérons bien en faire la dé- 

| / | ] li monstration complete au cours de ce travail. Pour Vinstant, nous ne 

Hi I pouvons pas omettre de joindre aux types de Th. Beaudoire la si 

MH | belle création de la fonderie Deberny : ce romain ancien et son italique 

| i qui, tout en laissant soupgonner les libertés qu’on pouvait se per- 

HM | | mettre au temps des Garamond et | 

va | des Geoffroy Tory, n’en contien- D Dans lédition, on passe presque sans 

Hi i] nent que la dose susceptible de , coup férir du moyen age a la Renais- : 

| Hl) | s’adapter aux conditions modernes _ sance. Les types de Garamond sont appelés 

MH de fonte.Lagravuredececaractére 9 ue résurrection et @ des succés compa- i 

Hi fut pour les maitres graveurs qui robles 9 count qu is resepos eset ASO : 

| | Vexécutérent, MM. Aubert freres ee oe 
HH, a > 2 Beaudoire, en 1858, qu’appartient ce pre- 

Yi | | et Huchet, le point de départ de  mier spécimen de caractéres « elzévirs ». ( 

I F NH 
i) 
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Hil 
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i) 

— a wr wi 

RRA | hn ae ie i Salt Oe Gig, Hi 
Wp 

I 
: Wii 

annie ge Livre a toujours été image la 13 
a plus parfaite de l’époque ou il WE 

i ) fut écrit et illustré. Naif et sin- | i 

moka! cere a son origine, orné trés | q 
simplement de figures rudimentaires, il WN /3 

prend ensuite les belles envolées de la | 
Renaissance, joyeux ou raisonneur suivant | ! 4 

le cas, habillé de ce qu’on appelait alors Hig 
des « histoyres », c’est-a-dire de gravures | ! i 

meryeilleuses, tout délicatement imprimé 

de gothique, de romaine ou ditalique pré- 
cieuse. A la fin du siécle, ila quitté le bois ) ‘ 
pour la gravure en creux, il exagére son 2 

mysticisme ou sa satire au gré de la poli- 

tique et des querelles religieuses. Puis, ig 

sous l'influence des peintres et des cour- i 

tisans du grand régne, il se change du tout | 

3 au tout, porte perruque si l’on peut ainsi | 4 

| dire, donnant dans les allégories et le i 

| convenu, a la fois pompeux et grandiose. li 

262. i: souvent exztviemen. — Spécimen du type gravé par Théophile Beaudoire. | 

Wi 

| 

t ! 3
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can 2 eS 
i | recherches qui aboutirent a la conception de cette élégante variante 
Mt de Valphabet romain de Nicolas Jenson et de Claude Garamond, ; 

Wit création qui prit rang dans la série des familles de lettres sous le nom 
! i ; | de /atines et que nous analyserons du reste dans un chapitre spécial. 

Hu! | | a 

i qt 264. Quant au complément de cette typographie, c’est-a-dire ? 
| | son décor, on le demande naturellement, pour les tétes de chapitres ; 
an | et les culs-de-lampe, aux jolies choses de la création dont on exécute i 

Mea | des reproductions sur bois et des clichages. Pour les vignettes, on " 
| Hh) puise surtout aux oeuvres de Geoffroy Tory et des nielleurs italiens i. 

We du xvr’ siécle, et il saute aux yeux que le fleuron Alde fait 4 lui seul 3 
| | | presque tous les frais de ces motifs. La primitive feuille de vigne a a 

| | | queue tirebouchonnée, ce premier cabochon, ce premier cache-blanc, aa 

1M ! ce premier bout-de-ligne des prototypographes, réapparait 4 nouveau, - 
| mais généralement dans des formations de tétes de chapitre. 

| Wi 

He) 265. Puis, c’est la reprise de tout le décor de Geoffroy Tory Ef 
Hi pour livres de piété. La fonderie se substitue aux graveurs sur bois 

{| | pour livrer des collections de motifs mobiles pour cadres de pages 
| } dans le gotit de la Renaissance; puis des alphabets d’initiales ornées, Vat 
HI Ml) dessinées suivant les mesures et régles de auteur du Champfieury, ‘ap 

Hy sont adjoints a cet ensemble. C’est une application de ces éléments yy 
i Wi que représente notre modeéle, inspiré de la délicieuse page des Heures ay 

| | Hi de la Vierge de Védition de Simon de Colines. Cette typographie allait sh 
i Ni se poursuivre et atteindre 4 une mise au point qu’on entretient encore natn 
| | | ih et dont par conséquent chacun peut se faire assez facilement juge. ll 
| SM Une autre phase du mouvement elzévirien allait étre celle du livre de d 
My bibliothéque et de louvrage d’amateur, dans laquelle nous allons nous te 

; trouver pleinement engagé aprés 1870, bien qu’il ne faille pas oublier ~ 
Hi que la premiére tentative date de 1846. Be 

1 ark 
| | i) 1870 41900. %@ LA LIBERTE DE LMPRIMERIE. any 

ii] En 1870, la proclamation de la li- Ribose wees We scious i 
Hi cag 5 rs 7 A ling 

Th) bee de rene stpoconte [At abey aa 
| Hii de leur c6té a l'interprétation d’un «romain Iy 

| ii France a cette industrie une situa~ ancien» d'aprés les types de Garamond, qui ACD 

| {Nh tionnouvelledcatlesconséquences n'est rien moins qu'une merveille. s<8 4, 
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So re re ee ie 
AVENTURES DE TELEMAQUE i! F 

Télémaque montrait son courage dans les périls de la i ; 

guerre. En partant de Salente, il s'appliqua a gagner ’affec- Tae 

tion des vieux capitaines, dont la réputation et 'expérience / 7 
‘ = 79 * ee ‘ ei vs 

étaient au comble. Nestor, qui l'avait déja vu a Pylos, et qui | 4 

avait toujours aimé Ulysse, le traitait comme sil elit été son | 4 

propre fils. II lui donnait des instructions quil appuyait de NN 

divers exemples; il lui racontait toutes les aventures de sa | 

jeunesse, et tout ce quil avait vu faire de plus remarquable i] i 

aux héros de lage passé. La mémoire de ce sage vieillard, | 5 

qui avait vécu trois 4ges dhomme, était comme une histoire 4 

de l'ancien temps gravée sur le marbre et sur lairain. mS 
Hi 

Philoctéte n’eut pas d'abord la méme inclination que 3 

Nestor pour Télémaque; la haine qu'il avait nourrie si long- | 4 

temps dans son coeur contre Ulysse l’éloignait de son fils; 

et il ne pouvait voir qu’avec peine tout ce qu'il semblait que | 4 

les dieux préparaient en faveur de ce jeune homme pour le Wi 

rendre égal aux héros qui avaient renversé la ville de Troie. ] q 

Aventures de Télémaque. — Déa la réputation du gouver- ie 

nement doux et modéré d’Idoménée attire en foule de tous | 5 

cétés des peuples qui viennent sincorporer au sien et cher- | f 

cher leur bonheur sous une si aimable domination. Déja ces ) 7 

campagnes si longtemps couvertes de ronces et d¢pines | 3 

promettent des moissons et des fruits jusqualors inconnus. Me 
Hii 

iil 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ&. — 1234567890 | 

263. ve mouverent Euzévieen. — Spécimen du romain ancien de la fonderie Deberny. | i 
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1 Scanner pepe tee eee age epee ep eines ene laenins ene 

va z 
| i = i WW BRR — Bras wont multiples. La sup 
i, S) S pression du brevet a c 

| CS rrreree soy tereete 2) Pabord pour effet im- ii 
\ Cheha Lotete médiatla oudiiplication 

WHA . LODGING $A RNB des petites imprime- : 
Ei CON ME, os S ries, dont le fonction- 

{| | | Pea Cae 22S NOG nement est facilité par | | NOES SASS 5 eee | 
mn Ht Ose ae Se Vapparition tout a fait 
nT | KDI ECSUR CSI opportune des presses Q 
1 OR CAOPP27 TR a pédales. Le papetier- 

1 RS iS SG, S® libraire se procure d’a- | 
HH) SARS REIN bord le matériel néces- a |} 

1 RG wey saire & lexécution des a\h 
| | QTE De 4 ‘ 

| } 2 cartes de visite, aux- 
WH . : 

| i Soe slo quelles il ajoute succes- ; 

| | Pe & v @ sivement toute la série 
WN {i cle: ACAD ESL des bilboquets, considé- ‘ 

| | & % g rablement développée ! 

AA N SE depuis le xvm® siécle 

mt of) et qui va s’accroitre en- 
HI | 2) OF i l 

| oe Ne core avec le concours 

| MHI & > d des presses-bijou. Le | 
ii HM ©) capital minime repré- 

vt SUORLIRGES f senté par ce que nous 
HA Q aS a5 pourrions appeler un 

NAN) \ es ices & 2 ©. fonds d’imprimeur en 

it BOS @ix 
| | HW y’ ), ‘ 265. eave NE aE e 2 aller \ HI | 23 IBER, © ey maceeminn ape | 

| \ } 3 cp: Se C ee N Geoffroy Tory ayant asservi | 
| } e XS e Di décor renaissance aux | 

| i | 264. 1. wovverent enzévinen. — Les Vignettes. re each ies i| 

HH | I) Cette typographie comportait un décor que l'on s'em- _ dela rénovation elzévirienne, ne 
Wt / Vy, presse de faire revivre par la gravure de nombreux _pouvait manquer de marcher sur 

MK | Wi motifs inspirés des XVI et XVII° siecles. Labase de ce décor —_ses traces et de graver des ini- 
vi i! est genéralement le trait niellé des cuivres dela Renaissance _tiales et des vignettes pour cet 

i italienne, caractérisé par le fleuron Alde. Ted Teh TH usage. Wes Teh We Tes 
| : 
a ] Hl i Hi RY 1 
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Saoee RS aS Red Se Sie | 
EO Ry oe ROR Ra a yO rg BN FEM eS ides ENS GE) Cee) 
yd Se DOGS EI CLO OS See 3 

GENTS = _ LENG ESS | | q 

(Ss) ese Va Omine, ne in furore Re) Vi 

RDN, I eRe ive sccuas me nea: [ORO iit 
Pug Po a) i in ira tua corripias pu | ‘ 
PI NIASY|| 9 Pe Jaa) me- hee om | 5 
WAT OVW iss” 4am 5 ” WA ARROAN | 

| EAS Se Miferere mei oe a 
i arvan hy TOWERS NOV ne, quonia infirmus |\|~AsOveN | 

Co. fum : fana me domine, quoniam (Se) 4 

oN conturbata funt offa mea. ONG Hig 

Ney Et anima mea turbata eft valde : fed ee Wi 

Kae Keh tu domine vfquequo? pon i q 
Ieee" AA WN 
re Wot Conuertere domine, & efipe ani- LEWIN CS | 3 

aS mammeam : faluum me tac propter Se ‘i 

Wee\((2N\\|| mifericordiam tuam. he BCE ZN ie 
6s Kooy 3 % guy) | i 

Ke Quoniam non eftin morte, qui me- es) i 

ote mor fit tui : in inferno auté, quis Soe Hie 

ASB) confitebitur tibi? CaS Z 
Saal Loboraui in gemitu meo, lauabo eau 
CECI Ke aS 
KAN) Per fingulas no@tes lectu meum, la- VE Wi 

(SES) chrymis meis ftratum meum rigabo. (Sie) | | 3 

Ny See Turbatus eft 4 furore oculus meus, | Ni? \ iD | D 
ey ie inveteravi inter omines inimicos PNR | 

ee )\\\ FN AX . i WE Xoo ‘i | 
hea meos. Discedite a me, omnes qui KON | J 

OBZ SO cA ie 

ee aS OEM YASS i , 

SAN Te, | 
eee i) 
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ih 
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i | 
Wi FABLES 
WN DE J.-P. CLARIS 

it 

| 

H || DE FLORIAN 
Hi 

| Nail AVEC UNE PREFACE 

i } PAR 
iil : 

| HONORE BONHOMME 

A Dessins d’Emile Adan 1 

| | | GRAVES A L’EAU-FORTE PAR LE RAT 

i i} 

| ge 
YM Jov (Sees 
4) \ 4 
YE xX IN 4 

HH Sad 
} | 
1 | ‘ 

| | PARIS 

| | LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES 

l Rue Saint- Honoré, .338 

| | = 

M DCCC LXXXVI 

| | 
i i 

| Wi) 266. rypocrapuie ELzivinienne. — 1874. Frontispice de l’édition Jouaust. . 

i |  Aprés 1870, la librairic continuant d’exploiter 1a vogue dont jouissaient toujours les 1 

} | | D types elzéviriens, édite des collections d’ouvrages pour bibliophiles, parmi lesquelles l’édi- I 

| | tion Jouaust occupe une place de premier plan. <g> Te8> Teg Tek Tes Te DP Sb Pe 

} Wi 

We IN 
| | ; 

I | 
| | | 
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| q 

CAS ZN ag | 

\ (2 fA 5 ENG 
Uk @ AVN CY) TRY, 1 ; mt 

bt SAN RB ef Wi 
Le GI RSEAAICLOE 3 

| 3 
We 

WN 

FABLES DE FLORIAN | } 
| 

li 
LIVRE PREMIER i 

WN 

LA FABLE ET LA VERITE : 3 

4 Vérité toute nue ? 3 

L Sortit un jour de son puits. 

Ses attraits par le temps étoent un peu détruits, | 5 

Jeune et vieux fuyorenta sa vue | R 

La pauvre Vérité restoit la morfondue, 4 

Sans trouver un asile o& pouvoir habiter 5 

A ses yeux vient se présenter WS 

La Fable richement vétue, i 4 

‘ Portant plumes et diamants, Wg 

Hg 

267. rrocrapnie ELzévinreNNE. — 1874. Titre de départ de Védition Jouaust. | 

| |) Par le format et la tenue typographique, les volumes de cette collection revetent l'aspect | 4 

Y, des célébres éditions hollandaises et constituent en tous leurs détails une chose minutieu- Hy 

sement étudiée et d'une élégante mise au point. ef seB> Tek Tes Tes Tek Tek Tes || 
Ns 

| | 

I 

os 
Hi
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| | GEORGES NICOLAS 

AA 
i | | 

) | B ’ | d OE 
i : 

‘ — POESIES OUVRIERES — 

| 

i | 
vn crete 
| | } SD m >) 

| | C oy 

i if 

/ NAA i ( 

) Fhet\ |) \ aes 

at an) Ne 
1) ee ae 

| | 1 Sree 
ih 

a 
i | 
} | : Pol RIS 

i | ALPHONSE LEMERRE, EDITEUR 

/ | 23-31, PASSAGE CHOISEUL, 23-31 

| NEW YORK, 1127 BROADWAY P| 

| | 
= 

i M DCCC xACVI 

268. tyrocrapite euzivierenne. — 1886. Frontispice de l’édition Lemerre. ‘ It 

i | pb Vers 1880, l'éditeur Lemerre acquiert de l'imprimeur lyonnais Perrin des matrices ‘i 

1 ; Y, ayant servi, en 1846, a la résurrection du type elzévirien; elles lui permettent d’édifier Ua 

| Hy sa splendide collection. <g> Seb Tee Teg Tele De Tes Deb Deb Tes TP Te & 
hy 

Ni | 
WT 
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1) 

i 
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eee, M9 

Anes is 
x mt Ny adame 3 
er eeA iN iI) 

SUN , approche du mois de Mai, nous avons M1) 

MF pense étre agréables a nos clientes en | ; 

Zaho t pour elles ente toute spéciale de WN ENS organisant pour une vente toute spéci | 3 

taka 
i 

rt om We 

‘ Fleurs Naturelles | 
ste ) 

YH R 
| 3 

whee L’ Exposition en aura lieu le Lunpi 26 Avrit, HIN 

0 WG 
SN dans le hall du Petit Saint-THomas transformé | s 

f= pour la circonstance en un véritable jardin. i ) 
‘§ 

WS 
Nous vous prions de bien vouloir nous | i > 

honorer de votre visite et d'agréer, Madame, nos | ! 3 

respectueuses salutations. : | " 

| Hg 
JOLIVARD, VILLAIN er Ce 3 

Hil | 
Propriétaires du Petit Saint-THomas | i y 

‘ Hi 
Wis 

ih HIE 
Paris, le 22 Avril 1880. | | i s 

269. 1x péBuTs pu MATERIEL DE PuBLICITE. — 1880. Circulaire de style romantique | Al 4 

établie par Motteroz. | i 

D Mais voici qu’en plus du Livre sous toutes ses formes ct de la presse quotidienne, la | l q 

Y, typographic de la fin du XIX° siécle voit son concours sollicité par une nouvelle venue : Hi ‘ 

la Publicité, exigeant un matériel approprié auquel elle assigne comme but de « frapper | ; 

le regard » et de « maintenir f'attention ». Il y est pourvu tout d'abord avec des bribes de il 2 

ancien décor romantique et l'innovation de la ligne vedette, dans lesquels se complait | 3 

T'ex-conducteur Motteroz, devenu chef d’un établissement d'imprimeric rue du Dragon. s<8> i | i 
HF 

HP I 
il; 
| 5 

| Ie
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He oe 
| chambre, fait que bientét entre en ligne Pouvrier-patron, transfor- - 

mation d’oit nait le compositeur-minerviste. C’est donc presque du ¥ 
jour au lendemain une importante clientéle a servir, de nouveaux bras i 

Vi a alimenter. L’industrie frangaise n’y est malheureusement pas pré- 
Hi parée; prise au dépourvu, elle n’y peut suffire. F 

HH Lae ETRANGERE. % Mais tous les pays ne sont 4 
1 pas restés autant que le nétre contempteurs de leurs traditions y 
| | surannées. Notre gloire a suscité des rivaux. Les progres de la méca- 1 

MAT nique, Vextension des moyens de transport et de communication, ont i 

Wy!) | ! créé au commerce des débouchés tels, que certaines nations ont pu \3 

| ANAT se lancer dans une fabrication intense a Vaide d’un outillage multi- & 

| | plié. Dans ce nombre comptent l’Angleterre, ?Amérique et tout ‘ 

| MH particuligrement l’Allemagne, qui redouble d’efforts apres nos a‘) 

1AM désastres : toutes se trouvent avoir pris une notable avance et dé- Z 

He ployé une activité qui les dote, au moment précis, d’une surproduc- 7 

| | tion ne demandant qu’a se déverser au dehors. La France devient ] 

| } donc un champ d’écoulement tout trouve. Et, en effet, quand l’étran- 7 

1 ger a connaissance du vaste marché qui s’ouvre chez nous, il se hate j f 

Hi — VAllemagne surtout fait diligence — pour Vapprovisionner et 

i | Vaccaparer. Rappellerons-nous la méthode d’infiltration? Elle fut 

| | simple et logique. Le dépositaire de machines se fit en méme temps 

| | Hh Ventrepositaire de caractéres et d’ornements de méme provenance, \ 

\ an | présentés en des spécimens d’un luxe nouveau, constitués en vue de 

1 séduire et de guider le technicien dans ses applications; et l'on put ; 

effectuer ainsi, d’un bloc, la vente } 

| de matériels complets d’imprime- 270. xs vésuts pu waréer. pe pusit ‘ 

aM rie avec tous leurs accessoires. @ STH, ,{S8e, Te dein des promis ) 
. HHI ye PROCEDES PHOTOME- p Ceat, en effet, & Claude Motteroz 3 

H | = Se aie a) ele Se 4 qu'échoit I'honneur de créer le type ] 
iH] } CANIQUES ET L'EDITION original du catalogue pour magasins de } 

| | DE LUXE. @ D’un autre cété,  nouveautés, en établissant des maquettes é 

i c’était l’éclosion simultanée des pour le « Printemps, la ¢ Ville de Saint- 

i WV procédés photomécaniques trans- pan oe ee ie i" 

| aa formant les modes dillustration et  patite, oi il se dépensa et dont il triompha, : 

ij Mt permettant, dans des conditions comme toujours, en dégageant et en affir- ‘ I 

y Hi merveilleusesdevérité,letransport mant sa personnalité de précurseur. +> 7 

| | 
i || | 

i| Wy 
| |i) . 
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ma eee a 

| ‘ 
| | de V’art pictural sur le vélin des éditions, avec le concours direct des z 
il } artistes eux-mémes; période des plus actives et des plus productri- b 

| ces, ott l'art du Livre voyait surgir des apétres fervents. Tout d’abord, - 
| | on sacrifie 4 la vogue elzévirienne, qui trouve un nouvel aliment dans 

a les éditions Jouaust et Lemerre (266 4 268), illustrées d’eaux-fortes 
| et de gravures sur acier. Puis la maison Hachette cherche a s’affran- , 

| | Fy chir des types elzévirs en publiant les Saints Evangiles, de Bida, avec 
NK van un caractére dessiné par Rossigneux et gravé par Siel-Cazal. Et voici, 
Hi) | en 1877, chez Charpentier, les premiers essais de reproductions de 
HU i dessins par la photogravure, d’aprés les compositions WA. de Neu- 

i HH ville, pour Vouvrage de Quatrelles : 4 coups de fusil. Un peu plus tard, 
ya | en 1879, Decaux fait paraitre /e Drapeau, de Jules Claretie, avec des ‘ 

1 A illustrations également de A. de Neuville, reproduites par procédé j 

| i | Gillot. La couleur intervient @ son tour avec 4 chromotypographies j 

| i d’Eugéne Grasset pour /e Petit Nab (1882); avec les aquarelles de 

HH A. Poirson pour /e Conte de I’ Archer, VW Armand Silvestre, chez Lahure, 

| MH , en 1883; mais principalement dans une wuvre de début qui est restée 

| | comme la perfection du genre : les célébres planches de Grasset pour | 

My VHistoire des quatre fils Aymon, en 1883, le chef-d’euvre de Gillot. ' 

| Wi Finalement, les trois couleurs firent leur apparition en librairie avec 

| Hil | les douze aquarelles d’Orazi pour les Aventures meryeilleuses de Huon 

i SN de Bordeaux, publiées par Firmin-Didot en 1899. . 

I p | 
aI || LA PAPIER COUCHE. % La similigravure, c’est-a-dire la repro- | 

| duction photographique sur zinc a Vaide d’une trame a qua- 

it | drillage, provoqua la recherche d’un papier apte a recevoir l'em- | 

| i | preinte de ces a-plats striés ; on en trouva la solution dans une couche 

4) de kaolin dont on enduit une feuille de support; et cette fabrication ! 

} Mh donne le papier couché, si discuté comme aspect, résistance et autres 

{ | inconvénients, mais indispensable a impression des clichés tramés 

i] il | sur les presses actuelles. Ainsi qu’on le verra dans les notices spé- 

| | ciales aux procédés d’impression, Vidée de la trame photographique m 

m1) fut ’aboutissant de Pusage des papiers préparés de Gillot, des fonds a i 

||| tH) grain de résine, ainsi que du mélange des différents procédés photo- 4, 

ai Hy mécaniques dont Vinitiateur prés des artistes illustrateurs fut Claude a 

| | Motteroz, le grand metteur en wuvre également des catalogues de I: 

| | | magasins de nouveautés et de librairie, vers 1880 (269 a 273). aj 

Mi ' | Rin 
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| 
9. HETZEL et Cie 2 ETRENXNES 1889 \ | 

‘ Tae MII 

Couronné par l'Académie Journal : an Vingt-cinquieme année i | | 

. de toute la Famille 2 / 

1 
e e i 

HMagasin «Education | 
et de R 

écréation i 
Wg 

Fonde par P.-J. STAHL en 1864 I 5 
et WN 

SEMAINE DES ENFANTS | 
réunis et dirigés par | | 

it 

° ° | y J.Verne- J. Hetzel: J. Mace | 
———— i 

-Sy«<< En préparation pour 1889 >>><< i} i 

JULES VERNE — Famille sans nom. IWIN 

ANDRE LAURIE — Mémoires d’un Collégien russe. Wie 
E. LEGOUVE — Une Eleve de seize ans. li 5 

J. LERMONT — _ L’Ainée. | 
GENNEVRAYE — Marchand d’Allumettes. | 

M. GENIN —  Pain-d’Epice. We 
CARTERON — Etude des Beaux-Arts. aT 

Etc., ete x | | 3 

. Nombreuses Variétés vil 

Par F. Dupin pe Saint-Anpré, B. Vanier, T. Bentzon. M. Bertin, etc. i 3 

ee 
ooo | | 

h HAM 
271. Les nents pe pusicité. — 1889. Page d’un catalogue de livres d’étrennes | | 

de la maison J. Hetzel. Ws 

Dp Les procédés d’illustration rapides et économiques ont fait surgir le « Livre d’étrennes ». | WII 

Z, C'est dans ces catalogues spéciaux que Motteroz ose ses vedettes originales et multiplie | ! I 

ses amalgames de caractéres de toutes familles. Il en tire des effets dont la publicité étran- Hi 8 

gére s'empare pour nous les retourner comme étant de son cru. s2% Sek Tes Tek Tes | ie 

Hl 
i | . 

in 
| i 

i] 3 
WH 
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| Bae PUBLICITE. % Dans ce genre d’actualité, ot tout est a créer, 
| Veffort de Motteroz — dont l’atelier typographique, rue du 

| | Dragon, date de 1872 — se fait des plus efficaces pour contreba- 
Nn lancer les effets de la vague d’exotisme qui menace alors de nous 
NANT submerger. Non seulement cet habile praticien sait s’affranchir des 

I modes et du matériel importés et donner a ses productions une ori- 1 
i | | ginalité propre, mais c’est a lui, sans conteste, que nous devons la | 

|| création du type précurseur des vedettes anglaises et américaines — 4 
| i qui nous revinrent du moins comme telles — et qu’il obtint par des | 
WA coupes d’initiales a lui, ornées de Vignettes 4 lui, mélangées aux | 

i A divers corps d’un caractére de labeur a lui, avec un choix de fantai- ; 

| | sies et d’écritures dans des accolements également bien a lui. 4 
Hh } j 

\| Hn ot TYPOGRAPHIE PARISIENNE EN 1880. 8 C'est le moment 4 
| } (1880) que choisit le Cercle de la Librairie, fondé en 1847, 

] | | pour organiser sa premiére exposition comprenant, en dehors d’une ; 
| A partie rétrospective allant des origines de ’Imprimerie a la fin du j 

YAN xv’ siecle, les publications faites depuis le 1° janvier 1878 en livres, | 

! i} gravures, lithographies, chromolithographies, spécimens de produits 4 
i de fonderie en caractéres, de papeterie et de reliures de luxe et de : 
| | commerce. L’exécution du catalogue, répartie entre les principaux | 
My | établissements parisiens, constitue le spécimen le plus concluant qui j 

li | | se puisse consulter pour juger de la typographie de l’époque et pour 7: 

\| Vn les comparaisons qu'il permet d’établir. Il se présente comme Vin- _ 

| ah Yentaire authentique du matériel frangais et de son mode d’emploi | 

ii ni a Vinstant de sa rénovation par le mouvement d’art que va déter- i 

| | | miner, dans Vexécution du Livre, Paction des procédés photo-chi- : 

| miques, lesquels ne figurent encore ici que par une épreuve du | 

| | procédé Goupil et l'une des pre- ees “ Bes 4 
ih miéres planches au grain de résine “(un catalogue de livres detrennes de la 

il | de Gillot. Il faut bien en convenir, maison Quantin. ; 
nei dans ce catalogue, les pages de D Appelé a la direction des Imprimeries- j 

] ! Motteroz éclipsent déja tout ce qui A Librairies réunies, Motteroz y continue | 

| | ; les entoure. Crest, en effet, Pbeure Som art avec une maitrise devant laquelle | 
I i) ee = = toute rivalité doit s'incliner. La présente { 

{ | | de ce technicien qui se constitue le page, entre autres, est une merveilleuse tra- { 

My champion Victorieux des éléments — duction de textes dans des décors parfai- 1 
i \ | francais contre les ornements et — tement appropriés. seg sei se Sef | 

| Hi 7 

Mh | . 

Hl | | H | 
Mi | . 
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° s Tha Fenaissance en Hrance : 
par LEON PALUSTRE soit ttiisttedkssilige 5 

Utustrations sous la direction de Eugene SADOUX. Wii 

\ La Renaiffance dane fe Nord La Renaiffance dane fOueft q 
Devx magnifiques volumes formant ensemble 600 pages ct com- | Un maynifique volume comprenant une centaine de planches 4 iM 
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caractéres de toutes factures et de tous styles dont l’étranger nous / 
| inonde et dont nous allons faire sommairement le relevé. 

Hi Ba MATERIEL ETRANGER. 4 C’est dabord un décor (let- . 
\ trines et ornements en deux couleurs) imité des enluminures 

gothiques (274) avec lequel il fut du meilleur ton de composer faire- : 
11 part de mariage etde . 

! CATALOGUE naissance, menus, : 

| cartes et carnets de 
| | : bal, titres de pro- a 
a r | | A ~ grammes, etc. BA WW tL HEBERT oc: 6 
| t et sans doute sous \ 

Whi | : Vinfluence domi- I 
A Libraire-Editeur ante de la typogra- E 

phie elzévirienne, 3 
} succédérent d’abon- £ 

! dantes collections de j 
} Rue Perronet, 7 . 

i | Vignettes ef orne- 

| aS ments renaissance | 

| | (275) sur toutes les ge 

i . : forces de corps eten ' 
| | | yue d’encadrements f 
i de toutes dimen- 4 

} sions, avec usage de { 

mA caracteres ad hoc, du 

| } type fensoniennes et } 

\ Hi golbiques (276-277). ie 

my Cette décoration Pp 
Tai | ae ee comporte des filets Si 

my Nt "9 de séparation entre { 

i | 273. vxs ntprnis pe pusLicité. — 1889. Premier essai chaque motif ou 

i | de titre en jeté de groupes. Spécimen du caractére Motteroz. bande de Vignettes; | 

| Db Ainsi qu'il V'avait fait pour le commerce de lanouveauté oc} par ces filets, 1, 4 

Z, et les livres d’étrennes, Motteroz innove, pour les catalo- Ag cede que sob- 

Hi gues courants de librairie, d'originales dispositions, des jetes a : a 8 

: | de texte, par exemple, qui devaient conduire a I'affranchisse- tiennent les lignes ; 

| | ment de la justification séculaire du titre a axe central. se architecturales des . 

I) 

il 
‘ |
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(2) frontispices ott l’on excelle a les présenter. Et pour ce 4 
és ) réle, les classiques filets maigres, demi-gras, a gout- " 

at re tigres et de cadres ne suffisent plus : des combinaisons 
at A mécaniques aboutissent a la fabrication de filets gravés, | 

i A base de Vart de la coupe des filets. 
Ba We 
eal) ae i 

oOo 80 RAVAUX EN FILETS. 2 Cette nouveauté, | 
i l excellemment exploitée par Vindustrie étrangére 5 

i ih ende multiples exemples d’application, pro- 4 

ai Yoque chez les typographes une émulation W\l3 
ey i es On si Vive que, dans une sorte de course a Vha- 4 

GON ee 8 bileté, on va un moment jusqu’a faire dévier 
x :[e— bi le sens typographique. On croit revivre l’épo- i 7 

te oy x a4 que ott les Monpied et les Moulinet éton- 3 
i A Oy naient la galerie par leurs tours de force 2 

: \ gE x Ves qe dans la consolidation des bouts de filets, et | 4 

a ae) i 4 ‘ : Vidéal professionnel ne semble plus résider i 
% b == O)|4 & dans Vinterprétation rationnelle d’un maté- I 4 

ineecnoe mo RC riel fixe, pieces mobiles de fonderie a jux- ] 5 
Gaby? 2 *“ taposition typo-métrique, mais dans des 3 

«i oe. ceuvres d’apparence dessinées, comparables } y 

Wik i a celles obtenues a l’aide de la plume ou du B 

é hj crayon du lithographe, de la pointe de l’aquafortiste, 13 

% SIPS ol du burin du graveur sur bois, ou encore avec le pinceau “ 

¢ 4 0 et les couleurs du peintre paysagiste. Le Lavcoon et le ! ‘ 
“ i) Génie des Arty de Sixte Albert (279), le Moulin de Cour- HAD 

uri i chinoux, les Armes de Paris de Breton, les Alpes en HN 
oi Hiver de Bohy, les Japonaiseries de Lanier fils, etla forme Wy 

clay i 4 
X04 +OXBo maitresse entre toutes: I 

Pigs] 274. vicor woven ace. — Collection cette monumentale pré- | ‘ 
t H dinitiales et vignettes de provenance . t AD. 

4 “Iie Allemmande. sentationdes caractéres i 3 

NB Q 0 Nous voyons bientét s’ajouter aux <trangers de A. Lanier 
of, a ] J, improvisations francaises les pro- pere (278), sonten effet H] 

a: / AC i(,  duits des fonderies d’Allemagne, qui bien plus le fait d’une | 
te Hy) semblent inépuisables. Leur premiere habileté personnelle de i 

2 importation fut ce décor gothique en : i 
deux couleurs dont s'empara la papeterie et qu’utilisa le Braveur, de sculpteur, 
bilboquet, mais qui n’eut qu'un régne assez éphémére. xe cle ciseleur, qu’elles ne ‘ 
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ST ANA 

| oo See 

ate prouvent un summum de prati- 

} me que professionnelle. Ces travaux 

| A x@ de patience, mais non de tech- . 

MN Qo s LES &) nique typographique, peuvent 

eae - > se placer au rang de ce volume 

“Eee eee exposé en 1900, sur les pages | 
| NEA OOVACVYOXCYOKG) , : 

| | HODOOQOO) duquel deux prisonniers de la ; 

} re JO—eeea OW maison centrale de Nimes s’é- 
| (SZ ))? y See 9 Gs) q 

oS 5 aes taient appliqués, au cours de dix if 

| é bas # BANG années de détention, a pasticher 

Hi f eld pa | a la plume une illustration résu- 4 

} | EO ised mant Vensemble des procédés if 

| 4 k id de reproductions graphiques . ; 

HAH Y 4 . iy iy Toute admiration que nous ac- : 

HI t salt All cordions al effortaccomplidans ; 

| } t pa 4 Plaks 4 ces tours de force de spécialis- if 

I Hi k sort tes, nous ne pouvons admettre iE 

: eat bl eld ces compositions — ainsi que , 

| BR AM BL I certains le prétendirent — com- 4g 

= ==, __ meuneconsécration de pratique i 

Howey ie alt dans l’art de Gutenberg et sur- j 
I oh. a 5 

po 4 | legewct tout comme l’aboutissant de | 
ER 7 we é ‘ | ZN by Vinstruction professionnelle ; i 

| EN 1 oy Es car il n’entre pas dans le réle du i 

| a Bi ace | wale) typographe de créer son maté- { 
HH) Cx 1 ey HAXo): riel, mais seulement de disposer if 
t ] tA, abs pew er wre . ages 4 

| Gaeta tx _< CSCSCSCS celui que le fondeura peariny iM 

] (ic sion de lui fournir et dont la eréa- { 

} ome FFF RRR ERE ton et la fabrication vessortent de i it 

WH Fle (eld divisions absolument distinctes. i 

| Mi ea OKO ba 275. vécor renaissance. — Collection de : | 

| } OAK °) UCL Vignettes a binaison de proven: 
| i CXOCKO oxeieye alee: combinaison de pri ANCe 4 j 

° ae 
| | as aS Dy Puis, sans transition, on passe du go- i 

i | | Y, thique & la renaissance avec des stocks ! ij 

| de vignettes-bordures et des séries de pigces pour combinaisons de portiques et hilboquets de Be P E 
| fantaisie. & Teg Tek Tek Tek Tek Tes Tek Tes Tek De De Te Te Tee : 
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| pS i Reproduction des Anciennes Habriques par N 5 

ee a les Ainciens Procédés. Or» Roteries Hines. 4 5 

276. su.s0oquet DANS LE GENRE GoTHIQuE. — Matériel typographique d’importation. | q 
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| 278. xévuction p’uN TRAVAU EN FILETS. — Présentation des caractéres étrangers de a] 

Hy | Vimprimerie de M. A. Lanier. | 

| | pb Cette réduction 4 108" de large d’une composition qui en comporte exactement 920, | 

| | Y, ne peut prétendre a faire apprécier les détails d'exécution; tout au plus permet-elle l 

i | d’en concevoir l'ensemble. Parmi les essais plus ou moins réussis qui pendant une cinquan- 

| } taine d’années tendirent a asservir la matiére typographique au role réservé par nature aux 

| | instruments de trace du dessinateur, cette composition du maitre-imprimeur A. Lanier, } 

| Hit établic aux dimensions de 90 x 60 centimetres, nous a toujours paru la plus approprice de : 

My ces exécutions de fantaisic. L'idée était heureuse de grouper des spécimens de l'architecture- 

| HH type de chacun des pays dont on présentait les signes du langage; et s'il n'y avait eu que 

| Hi des tentatives de cette sorte avec de pareils résultats, on aurait pu reconnaitre que l'effort 

| | se trouvait payé. Malheureusement ce ne fut pas le cas, et pour une réussite, combien de 

} wth choses sans nom! Le ¢ filet » ne fut pas le seul élément, la seule matiére utilisées pour ces 

| | hors-d’cuvre typographiques; il en avait été cependant le point de depart, ct Monpied, de 

i] | l'imprimerie Perraud, a Paris, s'en était servi pour traiter les deux sujets «l’Amour et 

‘i | Psyché » et «la Mort d’Abel », travaux qui lui valurent la Légion d'honneur aprés I'Exposition | 

i | de 1855. Aprés lui, Moulinet, de l'imprimerie Paul Dupont, exécuta, en filets également, vers : | 

| 1) 1863, une reproduction du « Gutenberg » de David d’Angers. Puis, a I'Exposition de 1867, un 

i | | typographe viennois, Carl Fassol, montra un ¢ Gutenberg » en ¢ points ». Celui qui voudrait juger a 

de la diversité de ces productions en retrouverait bon nombre dans la collection du « Siecle | 

| Typographique », charmante petite revue technique mensuelle publi¢e a la fin du siecle } q 

| | dernier par Junius-Joyeux, qui en était a la fois le compositeur, l'imprimeur et l'éditeur. Enfin, ( 

| nous avons vu jusqu’a la linotype s’essayer dans ce genre de virtuosite. Ted Tek Tes Tee } 
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279. xipuction p’uN TRAVAIL EN FILETS. — Le Génie des Arts, d’ Antonin Mercié, par Sixte Albert, | ? 

Dp Avec la forme de Lanier, celle du « Génie des Arts », de Sixte Albert, compte parmi les 

J, meilleures. Ce typographe parisien exécuta aussi un ¢ Laocoon » en filets contournés. +<8> ; 

| | :



} 398 LA LETTRE DIMPRIMERIE 

| ee 

i] J ES ECOLES TECHNIQUES. % Ces pratiques eurent toutefois 
HH pour conséquence d’attirer Vattention sur la pénurie d’écoles | f 

| } professionnelles de typographic. En effet, en dehors des pépiniéres : 
Mi de praticiens entretenues dans quelques établissements, comme ceux | 
iM de Chaix, Claye, Quantin, Motteroz, Lahure i 

SE a8 %| Me, FL] et Blot, pour le recrutement de leur personnel 

| | #4 . 2 :| particulier, il n’existait dans notre corpora- b 

Hf | ay] = i =| tion aucune institution de perfectionnement. if 

We | rR = = | Alors (1886) ™. Gabriel Jousset fonde, rue Den- 

Wa : j 2 . E fert-Rochereau, sous le patronage de la Chambre 

iH} wala ® # =| des Maitres Imprimeurs typographes parisiens, 
| | > * % |e ce 5 aa : 
} a Es #|| Ecole Gutenberg, qui regoit des éléves gratuits 

| | 9 = a et payants. Puis, dans la série des écoles pro- \ 

| | | K) ¥| @YO /$).| _ fessionnelles que le conseil municipal de Paris : 

| os & a décide de créer a la méme époque, le 
% % We “ eat 

| te) 3 = $| ee _Linre est doté de l'Ecole Estienne, : 
| sfej2 e | ————_& ‘see comprenant toutes les branches de 

| a Senne eee | — son industrie: typographie, gravure, 
| Lol aaa Saye SSS OS ST : : f : i 

SESE See eee clicherie, galvanoplastie , lithogra 

HI phie, photographie, reliure, etc. A sa 

|| 280. ryrocearmz rin xix" stkcix. — création (1889), ses services fonction- 
Hy Décor renaissance 4 bordures combi- A efee \). A 

Ni nées et 4 compartiments. nent provisoirement rue auquelin, 

1M aL fies callectiomsidete enattendant leur installation définitive 
|| ¢ propre des collections de c ie pi = 

| | D vignettes renaissance était de se dans les batiments spécialement ap ; 

| préter Ades encadrements a comparti- Propriés du boulevard Auguste-Blan- { 

; | ments avec le concours de filets azurés qui. Enfin, Lyon, al’imitation de Paris, 

| | | | deils divers; puis a former des andes crée en 1894 l’école technique Jean- 

| } Hi de marge avec reprise du cadre entéte de Tournes, qui fonctionna assez bril- 
i | ef en pied, dans le genre de l'amorce | : i oes 

i | ci-dessus, permettant a I'impression de ainmens usu Cito als 1 aps 
| faire jouer fonds et couleurs. seg» survécu a la Guerre. Dl Ces initiatives 

ny 
He | fer ie rare 281. GRAPHIE * sthcue. — Pastiche d 
i municipales firent surgir un “Accor renaissance avec vignettes de fous styles. 

peu partouta Paris comme en <i; dae Peet 
a roi a e dessin de « filet » passe du « tableau de 

| a a oe hie Cours et oe D chevalet » dans les compositions typographi- ; 

a cles d'Etudes professionne S ques. Il sert ici, dans un exemple des plus typiques, 
iW prouvant un besoin réel et a combiner un décor renaissance avec des vignettes i 

| | } des aspirations a s’instruire. en majorité Premier Empire! <8 +28 Seg Te8> ! 
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| 1 282. 11: crree usustet. — Titre formé d'une gravure avec réserves pour le texte, dessiné ’ 
iM | i et gravé par Villustrateur lui-méme. Bois de A. Lepére. 
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283, vx tree miusteé. — Composition avec réserve passe-partout pour texte en mobile. | 

Photogravure d’aprés dessin sur papier Gillot. | 
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| 2.84. cypocrapnim DE TRANSITION. — Couverture de volume de style Louis XV. { 

| by Les audaces dont s’était autorisé le style de publicité envahissent les titres de style. | 

I | Y, Ici, ce qui nous frappe et ce que nous croyons intéressant de signaler, c'est l'intro- i } 

} | duction de 1a ligne principale en lettres bas de casse, d'emploi inconnu a cette place au | a 

| XVIII° sigcle. e&> Segp Tek Tek Deb Te Tek Deb Te Tes Deh TB Tes Tsp i 
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285. typocrapni DE TRANSITION. — Frontispice du méme ouvrage. 4 

: Dp . Et la ¢ liberté » conduit immédiatement a ce formidable croc-en-jambe aux régles 

Y, établies que constitue l'accolement d'une initiale ornée au texte d'un frontispice. Seul, 

Motteroz put oser cela a l’époque et le faire accepter ; mais depuis on est allé beaucoup plus 
loin et avec beaucoup moins d’élégance. Sef Teg Tek Tek Tek Tek Tes Te Te 
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| A eae DU ROLE DU MATERIEL TYPOGRA- 

| ; b PHIQUE DANS LEDIVION EF (LA SPUBLICITE DE | 

| L'EPOQUE. @ Revenant a la période décisive de 1880, nous voyons 

Ii que le bilboquet vivait des fantaisies dont nous avons parlé et d’un 

i matériel d’importation. La librairie d’édition, entigrement absorbée | 

par Vexpérimentation des procédés photomécaniques Villustration, 

auxquels elle demandait la variation de ses effets, n’accordait au 
| mobile typographique qu’un réle secondaire; la publicité artistique, 

a son exemple, montrait également peu d’empressement pour le tape- 
Na a-leil des ornements exotiques, pas plus que pour les combinaisons 

} | réitérées des vignettes nationales, manipulées de mille fagons depuis 

HI prés d’un siécle. On se rendra compte des salmigondis servis alors, 

iti sous limpulsion de ces pratiques, en prenant par exemple le titre de | 

| | partition Vendée! (281), exécuté vers 1884, dans lequel on s’est ingénié | 

| a pasticher le matériel renaissance d’importation (275, 280) avec des 

} éléments décoratifs en usage en France depuis 1800. Car, a part 

le mascaron Charles IX, qui appartient aux séries de 1850, toutes les | 

Vignettes employées datent de l’époque Premier Empire. Si leur role, 
ici, est quelque peu accessvire, en ce sens que la forme, la coupe 

i générale, se trouve surtout donnée par les lignes et le dessin des 

| filets, il n’en est pas moins curieux d’arriver a cette constatation‘qu’au 

| cours du xix’ siecle, chaque phase politique et sociale se composa 

{| / typographiquement une physionomie distincte en adoptant une dis- 

AW position particuligre des mémes pieces décoratives. IM Quoi qu’il en 

| | soit, une pression rénovatrice se déclenche soudain lors de la mise 

+ en pratique des procédés de reproductions héliographiques, avec le | 

| | concours d’une élite de compétences dont Vaction battit son plein en | 

\| 1900; car, 4 Vexemple de ce qu’avait été a son aurore le siecle alors | 

| finissant, Vavenement du xx* devait marquer pour les arts graphi- 

| ques le point de départ d’une ére nouvelle. I} En technique typogra- 

| phique, Villustration des titres conduit, dans la disposition et la répar- 

| titionde leurtexte, ades libertés qui ; 
| | portent une sérieuse atteinte aux BBG. Serene sees ae re aa 

Wl 2S Sutra Le jeté en groupes Jp) stein me attends, 
| : ‘ IS eae P 4 autre maitre vint rétablir le titre clas- 1 
|| | se développe par Vinitiative et le — sique dans toute son impeccabilité et pré- 

} | gout des artistes illustrateurs; soit sider aux éditions de bibliophiles. & >< 
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286". vépition v’art A LA FIN DU xIX' sItcLE, — Autre titre d’Edouard Pelletan. 
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AE af 
iN . quils se chargent eux-mémes d’exécuter la lettre (282), soit qu’ils 

ii ] ménagent des réserves pour y loger les caractéres mobiles (283). li 
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| | | 287. cravure oricinare. P.-E. Colin. Bois gravé pour Les Philippe, de ). Renard. — 

EN Edouard Pelletan, éditeur. 

i L’introduction dans un décor Louis XV d’une ligne vedette en 

) bas de casse, comme se le permet Motteroz sur cette couverture 

| } WVUn Passe-Temps & Trianon (284), et, sur le frontispice du méme, p ( P 
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i ooo 

| Vemploi d’une initiale ornée formant appuie-texte (285), est un autre 

| ' résultat du bourgeonnement des nouvelles formules dont lavenement 

| est prochain. C’est, en effet, de 1880 4 1900 — période d’expérimen- 

MH | tation des procédés nouveaux, comme aussi de réveil et de défense | 

des procédés anciens (eau-forte, taille-douce et gravure sur bois) — 

| que se manifeste en librairie cette émulation aussi vive qu’intéres- 

MW sante, ott éditeurs, bibliophiles, illustrateurs et graveurs rivalisent 

| d’ardente initiative pour donner au Livre sa plus parfaite expression. 

Le ILLUSTREE DE LA FIN DU XIX SIECLE. # 
A Aux Hachette, aux Mame, se joignent les Boussod et Valadon, | 

i | les Colin, les Conquet, les Cosnard, les Delagrave, les Firmin-Didot, 

i | les Jouaust, les Lecéne et Oudin, la Librairie Illustrée, les Launette, 

| | les May et Motteroz, les Plon et Nourrit, les Quantin, les Testard, 

i; i} auxquels viennent s’ajouter les noms de Pelletan (286 4 287’), réno- 

1H! yateur de la gravure sur bois, du maitre A. Lepére et des biblio- | 

| philes avec M. Béraldi, éditant pour eux-mémes ou pour le compte i 

| de groupes comme les Amis des Livres, les Cent Bibliophiles et autres. | 

| 

| J ILLUSTRATEURS. @ Les illustrateurs de V’époque sont: 
Adam, Paul Avril, Edouard de Beaumont, Bellery-Desfon- 

ii taines, Bida, Boutet de Monvel, Burnand, G. Cain, Caran d’Ache, 

| va P.-E. Colin, C. Clairin, Cornillier, Delort, Detaille, Dubouchet, 

I | Dunki (287), Foulquier, Frémiet, Geoffroy, Giacomelli, Giraldon, | 

| } | Eugéne Grasset, Job, Guillerat, Lalauze, M7. Lambert, J.-P. Lau- 

A rens, Léandre, G. Léman, G. Le Blant, Auguste Lepére (282), Mau- 

} AA rice Leloir, Madeleine Lemaire, L. Lhermitte, Leevy, Lucas, Lunois, . 

\ Maignan, Luc-Olivier Merson, A. Millot, Ch. Morel, Mucha, 

I | Orozi, Robida, Rochegrosse, Rudaux, Ruty, Sahib, Steinlen, 

Thévenot, G. Tissot, Ed. Toudouze, Vibert, Pierre Vidal, Daniel 

iH | Vierge, G. Vuillier, etc. GAATRAGAARAasaagaagaa 
i 

a GRAVEURS SUR BOIS.4% Au nombre des graveurs sur bois 

en noir et en couleurs citons : Clément Bellenger (287'"), Ber- 

i Veiller, C. et J. Beltrand, P.-E. Colin (287-287"), Duteil, Ernest 

1 et Frédéric Florian, F. Froment, J. Huyot, A. Lepere, Léveillé, Paillard, 

| Prunaire, Henri Rivigre, Romagnol, Rouget, Ruffe, Thomas, etc. : 

| 
| 

|
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| 4i0 LA LETTRE D'IMPRIMERIE 
j sss eee———eE———E—EEEEE———————E 

| } J GRAVEURS A L’EAU-FORTE. Z Et parmi les aquafortistes 
- les plus féconds : Abot, Boilvin, Boisson, Boulard fils, Cham- 

} pollion, Courtry, Dubouchet, Léopold Flameng, Foulquier, Gaujean, 
i Géry-Bichard, Edouard Hédouin, Lalauze, Le Rat, Muller, Rudeaux, 

} Ruet, Teyssonnier, etc. ASASARARARARAAKAARAAaaaga : 

Coe %Z Logiquement, cette énumération devrait se com- | 
pléter de la liste des ateliers ot s’opéra la mise en ceuvre de cet ; 

| apport collectif de Védition sous toutes ses formes, a la fin du x1x° | 
} sigcle; mais, ainsi que nous l’avons déja fait pressentir, elle y ferait : 

ih double emploi avec le tableau qui réunira toutes les unités de ?'Im- ! 
ii || primerie frangaise moderne. I Nous arréterons donc ici notre revue ; 

sommaire de la typographie du x1x* siecle, en la faisant suivre de : 
HH) Vanalyse de la Letire Aypograpbique par familles, telles qu’elles se con- 

| stituaient a la date de 1900, pour servir a l'étude des eréations modernes. 
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