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Les racines médiévales

Saint-Pierre, plus que toute autre architecture, repré

sente de façon spectaculaire le changement de la pensée 

et du sentiment religieux survenu durant la Renaissance 

italienne1. Jusqu’au début du XVIe siècle, la partie occi

dentale n’avait pas subi de changement majeur : le maî

tre-autel et l’ancienne abside, où durant les messes pon

tificales siégeaient le pape et les cardinaux, étaient au- 

dessus de la nef (fig. i). On y accédait par deux escaliers 

situés sur les côtés de la fenestrelle qui s’ouvrait sur la 

tombe de l’apôtre. Au Moyen Âge, devant l’autel, se 

trouvait une schola cantorum comme celle conservée à 

San Clemente à Rome.

Déjà sur le plan carolingien de Saint-Gall la schola can

torum est remplacée par un chœur qui se trouve devant 

les escaliers qui mènent au maître-autel2. À Saint-Gall 

une abside occidentale pour l’empereur fut ajoutée et, 

contrairement à l’esprit communautaire des basiliques 

paléochrétiennes, l’espace réservé aux laïcs réduit à 

une partie limitée de la nef. Cette disposition a connu 

des variations dans bien des églises de l’Empire comme 

à Hildesheim, où, contrairement au projet de Saint- 

Gall, la croisée du maître-autel fut surmontée d’une 

grande tour.

La disposition de Hildesheim ressemble à celle de la 

cathédrale de Pise, de loin le monument le plus impor

tant du XIe siècle italien, où la chapelle majeure située 

dans la croisée était mise en évidence à l’intérieur com

me à l’extérieur par une coupole suivant le modèle des 

églises de la Méditerranée orientale3. Le maître-autel, 

dont on trouve la trace en nio, était au niveau de la nef 

et les stalles des chanoines n’empêchaient nullement les 

fidèles de voir célébrer le culte (fig. 2). L’édification de la 

cathédrale avait commencé après la victoire remportée 

sur les Arabes, alors que Pise devenait la première 

puissance méditerranéenne, le berceau de l’autonomie 

éclairée. Les riches citoyens surveillaient les plans pour 

trouver une solution digne de leur orgueil et insistaient 

pour que le maître-autel soit visible et accessible. 

Le début de cette combinatoire particulière d’une nef 

basilicale et d’une chapelle majeure accessible, visible et 

mise en évidence par une coupole, ne se trouve qu’en 

Toscane, mais elle culminera plus de quatre siècles plus 

tard dans le Saint-Pierre de Bramante.

Dans la plupart des églises italiennes, le clergé a cepen

dant continué à être séparé des fidèles. Au XIIe siècle, 

mais peut-être seulement dans une seconde phase du 

projet, la chapelle majeure et le chœur de San Miniato al 

Monte à Florence furent élevés sur une crypte et isolés de 

la nef. À Rome, dans les grandes basiliques de Saint-Jean 

de Latran et Sainte-Marie-Majeure, des transepts furent 

insérés pour agrandir l’espace entre le maître-autel et 

l’abside afin de s’adapter à la croissance de la chapelle 

papale et au rite de plus en plus magnifique4. Aux croi

sées des églises capitulaires et conventuelles de l’Europe 

septentrionale, par contre, on ajouta de longs bras où 

furent transférés les stalles ainsi que le maître-autel, par

tition rigide qui culmine dans le chœur des cathédrales et 

églises gothiques, où il n’y avait plus de raison de distin

guer la croisée par une tour ou une coupole. Au XIIIe siè

cle, même en Italie, des églises conventuelles comme 

Santa Croce et Santa Maria Novella à Florence, Santa 

Maria sopra Minerva à Rome, furent pourvues d’une 

grande chapelle derrière la chapelle majeure, mais les 

ordres réticents à accepter les conséquences fonctionnel

les des typologies importées du nord5, gardèrent 

jusqu’au XVIe siècle le chœur des moines devant l’autel, 

protégé par de hauts chancels où étaient adossés les 

autels mineurs pour la célébration des messes des fidèles. 

Comme à San Miniato, le chœur de la vieille cathédrale 

de Sienne était élevé sur la crypte. Quand la république, 

au comble de sa puissance, commença vers 1215 la cons

truction de la nouvelle cathédrale, elle opta, elle aussi, 

pour une typologie et un langage gothiques (fig. 3). Mais 

bientôt les citoyens se souvinrent de la cathédrale de 

Pise, de son presbyterium visible et accessible et ajoutè

rent à la nef une croisée hexagonale couronnée d’une 

coupole qui ne faisait pas partie des plans originels. 

Cette croisée, plus large que la nef centrale, diffère de 

celle de Pise ; le plan et l’élévation témoignent de la dif

ficulté à l’insérer dans un système gothique. En novem

bre 1259, alors qu’une grande partie de la nef était cons

truite et la croisée hexagonale commencée, le Grand
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1. Plans du vieux Saint-Pierre et des 

projets de Nicolas V et du parchemin 

de Bramante (da Wolff Metternich, 

Die frühen et St. Peter-Entwürfe).

2. Pise, cathédrale, plan.

Conseil chargea une commission composée de neuf 

citoyens de faire des propositions pour la forme du pres- 

byterium. Une minorité composée de trois citoyens l’em

porta, leur décision fut d’abaisser le niveau du pres- 

byterium et de placer le maître-autel et le chœur sous la 

coupole « que l’autel de Sainte Marie et le chœur soient 

érigés sous la grande coupole et que des gradins soient 

installés de toutes parts, afin que l’on puisse monter vers 

le chœur et vers l’autel de la cathédrale, de sorte que l’on 

puisse y arriver aisément »6. L’hexagone portant la cou

pole devait mettre en évidence l’importance du presbyte- 

rium mais aussi représenter la scène d’un rite toujours 

plus fastueux et magnifique.

À Sienne aussi, le chœur capitulaire prenait toujours de 

l’ampleur et, quand au XIVe siècle l’agrandissement de la 

cathédrale fut décidé, les choix du clergé l’emportèrent. 

Sur le plan antérieur à 1339, les stalles occupent une par

tie de la nef et empêchent de voir le maître-autel. Après 

l’épidémie de peste on abandonna le projet pour dépla

cer le maître-autel dans le bras ajouté à l’hexagone mais 

devant les stalles, solution qui se distingue de celle des 

cathédrales transalpines parce que le maître-autel restait 

visible et accessible.

Les racines toscanes du Tre- e Quattrocento 

et le projet de Nicolas V

À Florence, le baptistère, supposé être le temple de 

Mars, était le monument auquel les citoyens s’identi

fiaient le plus. Il avait fait office de cathédrale jusqu’en 

1129, mais quand il ne put plus contenir le chœur capitu

laire, la cathédrale fut transférée dans l’église voisine de 

Santa Riparata où le presbyterium était, comme à San 

Miniato, hiérarchiquement séparé de la nef et élevé sur 

une crypte7. Cette petite et modeste église ne corres

pondait en aucune façon aux ambitions des citoyens de 

la première puissance toscane et, en 1293, ils décidèrent 

de construire une nouvelle cathédrale qui devait sup

planter toutes les églises de Toscane : « le plus beau et le 

plus honorable des temples qui se trouvent dans toute la
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3. Sienne, cathédrale, reconstruction de 

l’état après 1259 (d’après Struchholz).

4. Florence, cathédrale, plan des 

diverses phases de construction.

Toscane »8. Leurs modèles étaient les cathédrales de Pise 

et de Sienne et non les françaises ou les allemandes. 

Les Florentins aussi combinèrent une nef basilicale avec 

un presbyterium à coupole aussi large que la nef (fig. 4). 

Le presbyterium octogonal rappelle une église de Terre 

sainte, comme celle de la Nativité à Bethléem, mais la tra

dition locale et l’allusion au baptistère, monument flo

rentin par excellence, dominent. Les documents du XIVe 

siècle comportent trois appellations pour le presbyterium 

octogonal : « tribuna », « coro » ou « capella grande », 

trois termes qui décrivent diverses fonctions ici réunies. 

La grande chapelle est le lieu où se trouve le maître-autel 

mais ne comprend pas nécessairement le chœur qui, lui, 

suppose l’existence des stalles des moines ou des chanoi

nes, mais pas nécessairement le maître-autel. Le terme tri

buna est dérivé de l’ancien tribunal, c’est-à-dire l’exèdre 

où siégeait le juge, l’empereur ou l’autel, nom qui fut aus

si utilisé, comme à Sienne, pour la coupole. Avant de 

commencer la construction de l’octogone, on augmenta 

son diamètre de 5,60 m, jusqu’à atteindre environ 35 m. Sa 

hauteur extérieure s’élevait à presque 90 m et l’articula

tion en marbre de l’extérieur rappelait celle du baptistè

re. Ce spectaculaire agrandissement de la chapelle majeu

re est généralement attribué à l’ambition des Florentins 

de construire la cathédrale plus grandiose de l’Italie, mais 

ils voulurent aussi certainement donner plus d’ampleur à 

la scène du théâtre sacré. Pour la consécration de 1436, 

Brunelleschi entoura le presbyterium large de 20 m d’une 

clôture en bois représentée sur la médaille de Bertoldo, 

qui évoque la disposition originelle du baptistère et fut 

ensuite remplacée par celle en pierre qui existe encore 

partiellement aujourd’hui. Dans la partie postérieure, 

légèrement surélevée, se trouvait le maître-autel, où le 

pape Eugène IV célébra la consécration, et les stalles des 

chanoines. Le culte se déroulait dans la vaste partie anté

rieure, qui était visible de toute la nef, et sa forme splen

dide dépassait celle de toutes les précédentes églises.

Les deux basiliques de Brunelleschi, San Lorenzo et San- 

to Spirito, étaient conventuelles et ne nécessitaient pas 

une scène aussi grande9. Au lieu d’imiter le large chœur
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5- Reconstitution du projet de 

Nicolas V (R. Nicole pour 

Frommel, Rome, Musée de Rome).

octogonal de la cathédrale, il s’inspira directement de la 

cathédrale de Pise et de ses prototypes paléochrétiens. 

À l’origine le maître-autel et le chœur des canonici late- 

ranensi de San Lorenzo devaient se trouver à la croisée 

carrée et seul Cosimo de’ Medici fit déplacer le chœur 

dans la chapelle derrière l’autel quand il obtint la per

mission d’être enseveli sous la coupole.

Les stalles des augustiniens de Santo Spirito devaient 

aussi être placées autour du maître-autel, sous la coupo

le. Au contraire, en ajoutant aux nefs de la Santissima 

Annunziata de Florence et du Tempio Malatestiano de 

Rimini, un large chœur-mausolée sur plan circulaire, 

Michelozzo et Alberti imitèrent la cathédrale florentine, 

une solution qui eut encore des échos après 1480 dans 

l’église romaine de Santa Maria délia Pace à Rome10. 

Antonio Manetti Ciaccheri dans l’église de la Badia Fie- 

solana et Alberti à Sant’Andrea de Mantoue reviennent 

pourtant à la croix latine avec croisée à coupole de Bru- 

nelleschi. Le chœur de Sant’Andrea ne fut jamais réalisé, 

mais il semble qu’Alberti voulait placer le maître-autel 

sur la crypte où se trouvait la relique du sang du Christ 

(ce qui correspond encore aujourd’hui en bonne partie à 

son projet), le surmonter d’une coupole et placer le 

chœur du chapitre dans l’espace postérieur11.
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De ces racines toscanes croissent les projets pour le nou

veau Saint-Pierre de Rome. Pendant tout le XVe siècle les 

papes et les cardinaux durent se contenter de l’abside, 

tandis que le chapitre, responsable des fonctions sacrées 

pendant le reste de l’année se plaçait au début de la nef, 

dans l’espace occupé auparavant par la schola cantorum, 

sans être protégé par un chancel12 (pl. I). Après les pro

blèmes posés par les masses des pèlerins durant l’année 

sainte de 1450, Nicolas V qui avait vécu longtemps à 

Florence et avait participé à l’inauguration solennelle de 

la cathédrale en 1436, décida de changer la disposition et 

de reconstruire entièrement le presbyterium^. Il s’inspi

ra, non au hasard, du système de San Lorenzo, dont les 

travaux avaient commencé pendant son séjour florentin 

et chargea, certainement sur les conseils d’Alberti, le flo

rentin Bernardo Rossellino du projet. Gianozzo Manetti, 

le biographe du pape, décrit le projet qui devait sup

planter toutes les autres églises et convaincre les fidèles 

de l’autorité de l’Église. Nicolas V insistait sur la néces

sité d’une croix latine à trois longs bras dont on a gardé 

les plans grâce aux projets de Bramante rappelant celle 

de Pise (fig. 1, 8, 9). Le bras occidental devait être réservé 

au pape, aux cardinaux et à la cour nombreuse, le maî

tre-autel placé à la frontière entre le bras occidental et la 

croisée, près de la tombe de saint Pierre (dont Manetti, 

étrangement ne parle pas) à environ 50 m de l’abside et 

du trône pontifical. Dans les paiements mais aussi dans 

la description de Manetti et sur la médaille de Paul II, ce 

bras est appelé « tribuna », un terme qui englobe donc 

tout l’espace où se déroulent les principales fonctions 

sacrées. Seul l’allemand Nikolaus Muffel parle dans sa 

description du transport des colonnes géantes pour le 

chœur, qu’il confond, habitué aux églises allemandes, 

avec le bras occidental14. Le tombeau de saint Pierre et le 

chœur des chanoines qui devaient probablement être 

situés dans un des deux bras latéraux de la croisée sur le 

modèle de Saint-Jean de Latran, ne sont même pas men

tionnés par Manetti15.

Comme à Pise et dans les basiliques de Brunelleschi, la 

nouvelle croisée devait servir de chapelle majeure. Tout 

l’espace devant le maître-autel, quoique beaucoup plus 

étroit que dans la cathédrale de Florence, devait être 

libre pour le théâtre sacré des grandes cérémonies, sans 

obstacle à la vue des fidèles. Manetti ne se lasse pas, en 

effet, de faire l’éloge de la beauté, de la luminosité et visi

bilité de l’intérieur. Vu de la nef « le temple entier appa

raissait libre à tous les regards »16. Le trône élevé devait 

permettre au pape « d’être vu lui même par tous ceux qui 

l’entourent, et qu’il voit en même temps tous ceux qui 

sont debout et assis »17. « La gloire de Dieu doit devenir 

visible à tous les contemplateurs»18. Nicolas V suivait 

donc la tendance florentine qui intégrait les fidèles au 

culte mais il se sentait aussi le successeur des empereurs 

et l’exprima dans les immenses murs de brique mesurant 

jusqu’à plus de 9 m de large, dans la coupole circulaire 

sans tambour et dans les deux bras latéraux. Comme 

dans les salles thermales, leurs voûtes à croisée devaient 

être soutenues, probablement à nouveau sur les conseils 

d’Alberti, par des colonnes d’un ordre géant.

Jules II et ses premiers projets

pour la reconstruction de Saint-Pierre

Le projet de Nicolas V s’arrêta au début du bras occi

dental et le chœur capitulaire était encore dans la nef, 

quand Alexandre VI fit construire en face un grand 

orgue. Déjà avant 1480, Sixte IV avait ajouté à la nef exté

rieure gauche une chapelle de chœur qui fut peu fré

quentée et fit office de sa chapelle sépulcrale19. Une telle 

combinaison avait été réalisée à Saint-Jean de Latran où 

le chœur des chanoines était placé autour de la tombe de 

Martin V avec la plaque de Donatello.

Le projet de Nicolas V fut déterminant pour les deux 

églises les plus importantes et innovantes de la seconde 

moitié du XVe siècle romain : l’église augustinienne de 

Santa Maria del Popolo que Sixte IV, déjà général et 

réformateur des franciscains, reconstruisit à partir de 

1473 et fit adapter aux messes papales annuelles, culmine 

dans la croisée et dans le maître-autel placé au début du 

chœur de façon à ce que l’espace sous la coupole soit à la 

disposition du culte20 (pl. XVI). Pour la première fois à 

Rome, mais comme cela était déjà le cas dans la cathé

drale de Sienne, les stalles des moines furent déplacées 

dans le long bras du chœur derrière le maître-autel, tan-
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6. Bramante et Antonio di Pellegrino, 

projet pour Saint-Pierre (Florence, 

GDSU 3 A recto), détail.

7. Reconstruction hypothétique du 

dessin GDSU 1 A de Bramante avec 

l’autel majeur et la Capella Iulia 

(P. Fôllbach pour Frommel).

8. Bramante, projet pour Saint-Pierre 

(Florence, GDSU 7945 A verso).

dis que lors des messes papales annuelles, la chapelle 

papale devait se contenter du transept.

Jules II, le neveu de Sixte IV, insatisfait de cette solution 

peu digne, chargea, en 1505, Bramante de déplacer le 

chœur des moines dans le bras droit du transept comme 

l’avait probablement prévu Nicolas V pour le chapitre 

de Saint-Pierre et de transformer le bras derrière la croi

sée (où se trouvait le mausolée d’Ascanio Sforza) en cha

pelle papale. Il est probable que le trône papal devait 

être placé sur les gradins de l’abside, comme dans le 

projet de Nicolas V pour Saint-Pierre. Tandis que les 

tombes jumelles d’Ascanio et de Jérôme Basso délia 

Rovere, le cousin du pape, furent placées sous la voûte 

centrale et éclairées par les serliennes des deux fenêtres, 

la tribuna papale devait être visible de toute la nef et bien 

illuminée par un caisson ouvert de la voûte en berceau 

qui précède la tribune et correspondait à celui surplom

bant le maître-autel.

Le premier projet du nouveau Saint-Pierre précédait 

celui de Santa Maria del Popolo d’environ six mois et 

était infiniment plus grandiose21. A la mort de Nicolas V 

(en 1455), le bras occidental s’élevait à environ 10 m, tan

dis que les fondations des bras latéraux étaient à peine 

commencées. Les efforts de ses successeurs au XVe siècle 

ne suffirent pas à terminer le bras oriental pour les 

années saintes 1475 et 1500. Selon Egidio da Viterbo, pro

che de Jules II, fameux théologien et général augusti- 

nien, que Léon X nomma cardinal en 1517, Dieu avait 

ordonné à Sixte IV de laisser à l’un de ses neveux le soin 

de continuer la construction de Saint-Pierre22. Ce récit 

fut confirmé par Jules II qui, dans une bulle de février 

1507, dit que depuis le jour où il fut nommé cardinal il 

avait rêvé de reconstruire la basilique où son oncle avait 

construit sa chapelle funéraire : « Depuis le jour que 

notre prédécesseur et oncle par les liens du sang, le pape 

Sixte IV nous a nommé cardinal, nous avions envisagé, 

dès que l’occasion s’en présenterait, de réformer, ampli

fier et rénover dans sa structure architecturale la basili

que nommée précédemment, dans laquelle Sixte sus

nommé a fait construire une chapelle somptueuse »23. 

Déjà alors il aurait pu espérer suivre l’exemple de Sixte IV 

et combiner son propre mausolée avec le chœur de la 

nouvelle basilique. Toujours dans sa bulle, Jules II racon

te avoir commencé la basilique pour pouvoir y entrer 

avec ses frères cardinaux et y célébrer les messes et les 

vêpres en louange à dieu, mais contrairement au bio

graphe de Nicolas V il ne parle pas des fidèles : « Et la 

chapelle, dans laquelle seront célébrées des messes et des 

vêpres par nous ou par nos suppléants ou par un succes

seur, après l’entrée avec les frères, les cardinaux de la 

Sainte Eglise romaine, on louera sa majesté suprême 

selon le vœu de notre cœur par des bénédictions et des 

actions de grâce »24.

Le 21 décembre de l’année 1507 Egidio prêche en pré

sence de Jules II dans la basilique partiellement en ruine 

et parle pour la première fois des ambitions du pape : 

« Tu as eu la grandeur d’âme de rénover la construction 

de Saint-Pierre et de l’échelonner vers le ciel par une 

architecture merveilleuse, tu as laissé à ceux qui arrivent 

un monument éternel de la grandeur de ton esprit et la 

magnificence de ta foi et tu donneras à tes neveux et tes 

successeurs la certitude de qui était Jules »25. Les 

neveux et non les fidèles doivent donc se souvenir de la 

grandeur de Jules II - de Jules II et non du Christ ou de 

saint Pierre.

Le premier projet de Bramante pour Saint-Pierre remon

te probablement à mars 1505, quand Michel-Ange à son 

tour commença le sien pour le tombeau (fig. 6)26. 

Comme Rossellino se concentrant sur le presbyterium, il 

élargit le diamètre de la coupole de 23,45 à 38,68 m, envi

ron 3,70 m de plus que la coupole de Florence. Il ouvrit 

en outre les murs des bras de la croix sur les chapelles 

d’angle d’un quincunx que l’on trouve déjà dans sa pério

de milanaise, qui dérive d’une typologie byzantine sup

posée du temple antique et crée un espace hiérarchique

ment rayonnant. Le quincunx ne serait pas resté dans les 

projets successifs et sur la médaille de fondation, si Ju

les II n’avait pas été convaincu d’une telle disposition, 

même si elle n’avait aucun rapport avec la tradition des 

basiliques papales. Alors que Bramante, comme il sem

ble, devait intégrer dans le bras occidental les murs de 

Rossellino, le maître-autel devait se trouver au début du 

bras occidental et le tombeau de Pierre au centre de la 

coupole. Le bras occidental était réservé à la chapelle
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funéraire du pape et pourvu d’un autel plus petit et de 

stalles pour les chanoines. En mars 1505 le tombeau 

devait encore être placé dans une large niche devant l’ab

side. Comme à Santa Maria del Popolo et dans les 

projets successifs de Jules II pour Saint-Pierre, le trône 

papal devait probablement être à gauche du maître- 

autel, devant le pilier sud-ouest de la coupole. Au verso 

de la feuille, Bramante prépare, en six étapes, le projet 

du recto. Continuant le transept de Nicolas V, il substi

tue les colonnes paléochrétiennes de la nef, que le Saint 

Père voulait conserver, par des piliers devant lesquels il 

place des colonnes géantes qui devaient soutenir des 

voûtes à croisée, comme dans le transept de Nicolas V. 

Après plusieurs tentatives pour agrandir la croisée, 

Bramante en vient à l’idée qui fera date, c’est-à-dire iso

ler les piliers de la coupole. Ce n’est que dans la derniè

re esquisse que le système du quincunx prend naissance. 

Dans cette première phase du projet, alors que la nou

velle basilique devait être reliée par l’antique atrium à la 

loggia de bénédiction de Pie II, il était difficile d’élargir 

la nef au-delà des dimensions de l’ancienne basilique.

Quelques semaines plus tard Bramante substitua ce 

projet expérimental et non encore complètement résolu,

9. Bramante, projet pour Saint-Pierre 

(Florence, GDSU 20 A recto).

par le fameux plan sur parchemin (fig. 1, y)27. Se libérant 

de l’abside de Nicolas V et prolongeant les bras d’une 

profondeur de deux travées, il pouvait renoncer à une 

nef et créer une quincunx parfaitement centralisée. 

Il plaçait encore l’autel majeur sous l’arc du bras occi

dental et, en élargissant le diamètre de la coupole ulté

rieurement, pouvait faire coïncider l’autel avec le tom

beau de l’apôtre. Le bras occidental suffisait, soit pour 

accueillir le chœur du chapitre dans l’abside, soit pour 

un tombeau libre en avant de l’abside, quoique le plan 

de parchemin n’était pas nécessairement la conséquence 

du projet pour le tombeau libre. Dans les premières 

semaines d’avril, Michel-Ange réussit à convaincre le 

pape avec ce projet de tombeau. Avec plus de 40 statues, 

il devait rivaliser avec le mausolée d’Halicarnasse et 

dépasser ceux de tous les princes chrétiens.

Les fragiles piliers du plan sur parchemin provoquèrent 

la contre-proposition analogue mais plus solide de 

Giuliano da Sangallo dans son projet GDSU 8 A recto et il 

semble que même Bramante n’était pas satisfait de la 

position excentrée de l’autel majeur28. Dans le projet 

successif GDSU 7945 A recto de Bramante qui ressemble à 

celui représenté sur la médaille de fondation29, le diamè

tre de la coupole ainsi que les piliers sont encore agran

dis. L’autel, maintenant au centre, est entouré d’une 

colonnade circulaire qui le sépare des fidèles dont le rôle 

secondaire apparaîtra dans la bulle de 1507. Au verso, 

Bramante esquisse l’abside de l’ancienne basilique et 

indique la position centrale du tombeau et de l’autel 

(fig. 8). C’est probablement seulement dans un second 

temps qu’il le déplace légèrement vers l’ouest, certaine

ment afin de réserver le centre au célébrant. Au même 

moment il ajoute un corps longitudinal bien plus large 

que celui de l’ancienne basilique et insère ses colonnes 

entre les larges piliers. Le pape avait probablement 

demandé que l’on revienne à la typologie de l’ancien 

Saint-Pierre et à l’intégration de ses éléments les plus 

précieux. Bramante reprend la colonnade circulaire et 

dans une des esquisses, fait arriver les colonnes jusqu’au 

tambour en leur donnant un diamètre d’environ 4 m.

Avec une grande précision, il reprend ces idées mégalo

manes sur le dessin GDSU 20 A, où il combine le quincunx
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io. Copiste anonyme de Bramante,

projet pour le chœur et l’extérieur de

Saint-Pierre (Florence, GDSU 5 A recto).

à un corps longitudinal de trois travées sans leur accor

der plus d’intérêt qu’auparavant30 (fig. 9). Dans diverses 

étapes ultérieures il renforce les piliers de la coupole, en 

introduisant des déambulatoires comme supports robu

stes. Ce motif inspiré de Saint-Laurent de Milan et de la 

cathédrale milanaise, comme le montre le dessin du 

GDSU 8 A verso31, aurait sensiblement assombri l’éclaira

ge du tombeau. Ce défaut fonctionnel et un calcul détail

lé du coût d’un tel projet, ont dû constituer les raisons 

qui ont contraint Bramante à revenir aux dimensions du 

projet de Nicolas V et à renoncer, non seulement au 

quincunx qui lui était cher, mais aussi aux déambulatoi

res et aux nefs externes. Bramante s’occupe déjà de cet

te réduction dans la partie gauche du dessin GDSU 20 A 

(fig. 20).

Le projet d’exécution de Bramante de 1505/1506 

et sa préparation

Un groupe de dessins et de copies des originaux de 

Bramante permettent de suivre certaines étapes de cette 

dernière phase du projet qui précède le début de la cons

truction en avril 1506, et ce n’est pas un hasard si la plus 

grande partie est consacrée au bras du chœur. Avant de 

fixer définitivement le système de la nef et du transept, 

Bramante devait intégrer les murs de Nicolas V et 

quand, peu de temps avant le début des travaux, il des

sinait l’intérieur du chœur, il avait déjà trouvé une solu

tion pour ce problème32 (fig. 10). Partant de la largeur de 

la vieille nef et du chœur de Nicolas V de 105 palmi 

romains ou 40 braccia florentines comme dans les précé

dents projets, il conféra le double à la hauteur à la nef. 

Avant que le pavement soit rehaussé sous Paul III, la 

hauteur de la nef nouvelle était de 216 p., un peu plus que 

le rapport exact de 1/2 aurait demandé. La différence de 

6 p. (1,34 m) correspondait approximativement à la 

surélévation de 7,25 p. de la voûte en berceau, que 

Bramante ajouta pour ne pas cacher le départ de la voû

te hémicylindrique par la corniche saillante de l’ordre ; 

probablement voulut-il aussi compenser la perte de hau

teur de la nef causée par les effets d’optique et se rap

procher du rapport 1/2. La hauteur de l’entablement
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corinthien de 27 p. est distribuée également entre archi

trave, frise et corniche, chacune haute de 9 p., les trois 

quarts de l’épaisseur des pilastres de 12 p. Le rapport 

exact des pilastres n’est pas clair, mais sur les dessins du 

GDSU 4 A et 5 A recto, la hauteur des piédestaux corre

spond à un peu moins de deux largeurs de pilastre donc 

à environ 20 p. ; il semble donc que Bramante ait pensé 

à un rapport d’environ 1/9 pour les pilastres.

Comparée à la dernière version du dessin GDSU 20 A, la 

dimension des piliers et probablement aussi le diamètre 

de la coupole, sont réduits33. Sur le dessin GDSU 5 A des 

pilastres simples flanquent les trois fenêtres de l’abside 

semi-circulaire qui sont plus petites que les fenêtres laté

rales et reliées par un étroit corridor coupé au centre du 

mur qui devait permettre aux chantres de la capella Iulia 

l’accès à cette sorte de galerie. Les fenêtres commencent 

sur une zone dépouillée d’une hauteur d’environ 43 p. 

(9,61 m) qui se termine au niveau des bases de l’ordre. 

Selon les relevés successifs, ce mur, probablement de l’é

poque de Nicolas V, avait une profondeur de 27 p. (6,03 m) 

dans les intrados des fenêtres et pouvait atteindre plus 

de 10 m (fig. n, 12) dans la zone des piliers.

Les intrados des fenêtres sont encore plus simples que
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ceux réalisés. Leurs angles internes et externes sont 

renforcés par des lésènes qui font partie d’une colonna

de et sont dotées de ressauts dans l’entablement, qui font 

partie de la colonnade. La colonnade devait être fermée 

par des vitraux et se poursuivre dans les doubleaux à 

caissons des voûtes en berceau, elles aussi à caissons. Les 

simples pilastres géants de l’extérieur sont plus hauts et 

s’élèvent sur des piédestaux de hauteur presque identi

que à ceux de l’intérieur. L’abside est suffisamment gran

de pour accueillir l’autel et les bancs du chapitre, tandis 

que le tombeau isolé de Michel-Ange, large de 47 p., 

aurait été flanqué des arcatures des fenêtres latérales lar

ges de 60 p.

Dans l’angle droit du pilier de la coupole, le copiste 

répète le tracé d’une correction éclairante34. Il semble 

qu’à l’origine Bramante ait dessiné le pilastre droit plus 

près de la gauche comme s’il pensait encore à des pilas

tres jumelés semblables à ceux du plan sur parchemin 

(fig. 7) et du dessin GDSU 7945 A recto. C’est seulement 

dans un second temps qu’il élargit la distance entre les 

deux pilastres et prolonge la saillie de l’entablement vers 

la droite. Pour cette raison, il devait déplacer les piliers 

de la coupole légèrement vers l’est, tandis que la voûte en 

berceau à caisson correspond déjà au pilier élargi. A cau

se du déplacement du pilastre, il n’y avait plus de place 

pour le pilier gauche de la fenêtre adjacente, qu’il semble 

déjà avoir commencé à dessiner avant la correction.

11. Copiste anonyme de Bramante, 

projet pour le chœur et 

l’extérieur de Saint-Pierre 

(Florence, GDSU 4 A verso).

Sur le dessin GDSU 4 A verso, Bramante élabore ce parti 

(fig. n). Les pilastres sont suffisamment écartés pour 

accueillir des niches dans l’espace intermédiaire (comme 

dans le chœur réalisé). Le pilier à gauche de la fenêtre 

trouve sa place, mais il monte du pavement et se pour

suit dans l’archivolte de l’arc. La colonnade et les arcs 

des fenêtres se situent sur un plan de mur plus profond 

que dans le dessin GDSU 5 A, et le système des voûtes au- 

dessus des fenêtres avec la lunette semi-circulaire a con

nu des transformations.

L’esquisse de la perspective extérieure de Saint-Pierre, 

dans la partie inférieure du dessin GDSU 5 A recto, a dû 

être aussi copiée d’après un dessin contemporain de 

Bramante (fig. 10). Ce n’est pas une façade comparable à 

celle de l’église paroissiale de Roccaverano mais c’est une 

organisation de trois volumes qui, comme sur la médail

le de fondation, correspondent aux trois vaisseaux. C’est 

seulement plus tard que le corps longitudinal fut élargi à 

cinq vaisseaux. La perspective, le point de vue et la com

position hiérarchique rappellent la médaille de fonda

tion bien que le vaisseau central et les vaisseaux laté

raux soient plus hauts, la coupole repoussée en arrière et 

l’ordre de 9 palmi substitué par un ordre colossal. Les 

bras du transept sont plus courts et devaient probable

ment être identiques aux bras du chœur et pas encore 

ouverts sur des ailes externes de la nef. Les fenêtres du 

transept qui ressemblent à celles de la voûte du chœur, 

sur la partie haute du dessin, ont dû être prévues aussi 

pour le vaisseau central. Sur une zone dépouillée, le tam

bour s’ouvre par de nombreuses fenêtres à arcades nues, 

sans être articulées par un ordre, et la coupole en gradins 

culmine dans une lanterne à haute flèche.

L’ordre simple des clochers avec des pilastres séparés par 

de hautes niches devait probablement se prolonger sur 

les flancs latéraux du corps longitudinal. Les portes laté

rales de la façade sont flanquées sur chaque côté par trois 

colonnes avec un entablement en saillie. Le trait indique 

qu’il s’agit d’un portique ouvert dont les dimensions 

auraient correspondu à celles de l’ancien pronaos. Il sem

ble que les larges entrecolonnements soient soutenus par 

des arcs de décharge cachés dans les frontons triangulai

res ou arrondis. L’entablement de la large travée centra-
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12. Bramante, projet pour l’abside de 

Saint-Pierre (Florence, GDSU 43 A verso).

13. Bramante, projet pour l’abside de 

Saint-Pierre (Florence, GDSU 43 A recto).

le est aussi soutenu par deux colonnes rondes dans le 

prolongement de celles quadrangulaires et, dans le plus 

large entrecolonnement central, est esquissé un arc de 

décharge. Les colonnes rondes continuent dans les 

piliers massifs d’un second étage avec un large fronton 

triangulaire aux angles saillants mais sans corniche infé

rieure. Il n’y a pas encore de loge de bénédiction et les 

trois serliennes protégées par le fronton devaient proba

blement projeter la lumière diagonalement dans le vais

seau central. Les frontons latéraux semblent cacher des 

voûtes en pendentifs qui peut-être devaient couvrir les 

travées latérales d’un vestibulum comme ceux du bap

tistère de Latran, de Santa Costanza et dans le projet 

GDSU 875 A de Bramante pour SS. Celso e Giuliano”. Ces 

exèdres auraient été creusés dans les côtés des clochers. 

Les clochers sur base carrée se seraient étendus au-delà 

du corps longitudinal et celui de droite semble être cal

culé pour accueillir le début de la Scala Regia.

Les esquisses du GDSU 43 A doivent aussi avoir précédé 

le début des travaux (fig. 12, 13)’6. La calligraphie, élé

gante et professionnelle, semble être celle de Bramante 

et se distingue de celle plus maladroite et encore peu 

mûre des dessins contemporains d’Antonio da Sangallo 

le Jeune, à qui le dessin était jusqu’à présent attribué. En 

1505/1506, il était âgé de seulement 20 ans et n’était vrai

semblablement pas capable de telles inventions. C’est 

seulement dans les années 1509-1513, quand il devint l’as

sistant de Bramante, qu’il réussit si parfaitement à imiter 

la calligraphie de son maître que certains dessins de 

celui-ci pouvaient lui être attribués. Le dessin ne res

semble ni à une copie ni au plan du chœur GDSU 44 A 

dessiné par Sangallo vers 1514, lequel n’avait alors aucu

ne raison de copier une telle esquisse dépassée’'.

Comme sur le dessin GDSU 5 A, Bramante part, dans la 

petite esquisse en bas à droite du recto, de l’intérieur de 

l’abside articulée de pilastres seuls et de fenêtres latéra

les qui sont légèrement plus larges, comprises dans de 

profondes arcades. Leurs intrados sont articulés par 

trois lésènes et des niches. À chaque pilastre géant de 

l’intérieur de l’abside correspondent quatre pilastres 

externes et sont donc plus nombreux que les semi-piliers 

polygonaux de Nicolas V. Les deux pilastres centraux de

PRESBYTÈRE ET CHŒUR DE SAINT-PIERRE DE ROME



i4- Maarten van Heemskerck, intérieur 

du chœur de Saint-Pierre vers 1535 

(Berlin, Kupferstichkabinett, Berliner 

Skizzenbücher II, fol. 52 r), détail.

15. Reconstruction hypothétique du projet 

de Bramante pour Saint-Pierre de 

1507-1513 (Follbach pour Frommel).

chaque pilier sont reliés par un angle obtus et un pilastre 

plié joint le chœur au transept.

Sur le verso, Bramante modifie et complexifie le système 

pas à pas. Il redouble les pilastres intérieurs par des fûts 

qui ne sont larges que de 11,5 p. et distants de 3,75 p. - de 

légers écarts qui ne devaient pas tout de suite sauter aux 

yeux. Pour redoubler les pilastres, il devait réduire les 

trois fenêtres de l’abside de 30 à 20 p. et ramener leur 

petite colonnade à une seule colonne libre - autre 

incohérence dans le projet réalisé58. Derrière la deuxiè

me file de la petite colonnade, les étroites fenêtres s’a

grandissent pourtant à 30 p., faisant en sorte que la lar

geur extérieure des cinq fenêtres reste identique. 

D’autres changements sont tout aussi percutants : à 

l’extérieur du chœur, Bramante s’oriente encore plus 

directement qu’avant vers le système de Nicolas V et 

articule chacun des quatre piliers de l’abside par deux 

pilastres (12 p.) sur dosserets (7 p.) Dans les deux larges

piliers centraux, les pilastres sont séparés par des niches ; 

dans les deux étroits piliers latéraux, ils sont au contrai

re joints par un angle obtus comme sur le recto de l’es

quisse initiale. Des baies aveugles relient les pilastres 

fragmentés et les fenêtres. Ces trois plans du mur rédui

sent l’épaisseur des intrados des fenêtres et compensent 

légèrement la perte de lumière causée par le rétrécisse

ment des étroites fenêtres. Un crescendo dynamique 

part des pilastres latéraux et culmine dans le rythme 

triomphant de la travée centrale, un système évidem

ment lié à celui tout aussi dynamique de la façade du des

sin GDSU 5 A. En répétant au recto, en trois esquisses, cet

te solution, Bramante change encore quelque peu les 

dimensions de l’intrados (fig. 13). Il voulait probable

ment continuer le rythme triomphant sur l’extérieur du 

transept et sur les flancs externes du parcours triomphal 

par lequel Jules II voulait entrer dans la basilique (fig. 

15). En 1506 encore, l’architecte pourrait avoir prévu un 

corps longitudinal de seulement trois nefs et bras du 

transept identiques au bras du chœur, comme sur l’es

quisse GDSU 5 A qui correspondait aux dimensions du 

projet de Nicolas V”.

Après avoir repris à l’automne 1505 les travaux à la loge 

des bénédictions de Pie II, qui devait devenir aussi large 

que la basilique et après avoir ajouté un troisième étage 

aux quatre premières travées, Bramante parle en juin 

1507 de sa destruction « secondo el nuovo disegno de la 

fabbrica de san pietro »40. Ce n’était certainement pas 

pour porter la nef à cinq travées - décision peu probable 

peu de temps après que le pape a réduit de façon drasti

que le projet - mais plutôt pour étendre la place Saint- 

Pierre jusqu’à la nouvelle basilique. Si la façade du projet 

d’avril 1506 aurait pu être encore semblable à l’esquisse 

GDSU 5 A, dans le nuovo disegno de 1507 elle devait s’ou

vrir sur une loge des bénédictions. Pourtant, Albertini 

recommande encore en 1509/1510 de compléter la loge de 

Pie II qui se maintiendra jusqu’à Paul V. En mai 1507, 

Bramante était chargé de prolonger le Borgo Vecchio 

vers l’ouest, comme la via Alessandrina et de l’orienter 

sur l’obélisque, un pas important pour l’organisation 

cohérente des alentours de la basilique. Le tracé devait 

probablement longer le flanc gauche de la nef, tourner
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autour des nouvelles absides et monter au Belvédère, ce 

qui exclut une nef large et longue, que l’on trouve dans 

les projets réalisés sous Léon X41. Évidemment le projet 

des années 1506/1507 concernait toute la basilique et non 

un seul « coro provvisorio »42.

Les travaux commencent en avril 1506 avec les deux 

piliers occidentaux de la coupole et du bras du chœur 

qui s’y rattache, et dans le premier contrat avec les 

maçons, on parle explicitement des fenêtres de la tribu- 

na (pl. II, fig. 14,15)43. Les contrats ainsi que les dessins 

pour les chapiteaux du grand ordre remontent à l’été 

150744. En 1509, on mit en œuvre les pierres de l’entable

ment et les hiéroglyphes de la frise. Ces derniers ren

voyaient certainement à la personne de Jules II, mais 

furent ensuite éliminés45. Les dessins de Bramante pour 

le cintre des arcs de la croisée et ceux de son assistant, 

Antonio di Pellegrino, pour les pendentifs pourraient 

remonter à 150846, bien que les arcs fussent commencés 

seulement en 1510 sous la direction d’Antonio di Pelle

grino et Antonio da Sangallo le Jeune. En novembre 1511, 

après la retraite de la désastreuse campagne militaire, le 

pape va à Saint-Pierre pour faire « cavare doi altrifonda- 

menti per lo edificio : per l’incontro alla porta delà sacre- 

stia », c’est-à-dire dans la zone du premier pilier méri

dional de la nef47. C’est au plus tard à cette date, mais 

peut-être déjà dans le nouveau dessin de 1507, que la nef 

a été élargie de trois à cinq vaisseaux. Dans les années 

1511/1512, en réfléchissant au poids que le squelette por

tant de la croisée pouvait soutenir, Bramante pourrait 

avoir esquissé les trois solutions pour l’intérieur de la 

coupole, « tre modip(er) santo pietro », copiés et annotés 

dans les années suivantes par Sangallo48. En février 1512 

Sigismondo dei Conti, qui connut plus que toute autre 

personne les projets du pape, note en effet : « quant à la 
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construction (de la coupole) c’est plutôt l’espoir que la 

réalité qui est à louer. Car elle croît seulement avec len

teur, non à cause des difficultés économiques, mais à 

cause des hésitations de Bramante auquel Jules à délégué 

la conduite »49. Dans les trois solutions, il suit le modèle 

de la coupole hémisphérique à gradins du Panthéon 

esquissée dans la partie supérieure de la feuille et prévoit 

une lanterne, seules deux versions sont éclairées par un 

haut tambour. Dans la première et plus fastueuse ver

sion, celui-ci est articulé par une colonnade à entable

ment dont les douze colonnes rondes sont placées à l’a

vant des pilastres, tandis que dans la seconde version les 

colonnes sont éliminées. Le passage étroit devant les 

pilastres est protégé par une balustrade et l’entablement 

sous le tambour est réduit à l’astragale, frise décorée de 

festons et fine corniche. L’articulation de l’extérieur 

devait être semblable dans les deux versions et donc 

beaucoup plus modeste et moins coûteuse que le projet 

ensuite dessiné par Bramante pour Léon X - « prima che 

morisse » - et qui est connu par les gravures de Serlio50. 

Pour l’année 1512 le Liber Mandatorum de Saint-Pierre 

n’enregistre aucun paiement pour les maçons, seulement 

pour le marbre destiné à l’intérieur de la Capella Iulia51. 

C’est seulement le 19 janvier 1513, deux jours avant sa 

mort, que Jules II confie dans la bulle de fondation de la 

chapelle Iulia ses intentions précises et il est caractéristi

que qu’en un tel moment il ne s’intéresse qu’à la chapel

le mortuaire : « en dehors des murs solides et de marbre, 

en dehors d’une voûte très haute et ample, en dehors de 

nombreuses œuvres impérissables des peintres et des 

sculpteurs, en dehors d’un pavement orné de pierres de 

couleurs variées, en dehors des chasubles précieuses, 

pour que les louanges du Seigneur en tout futur dans la 

susmentionnée chapelle dédiée à la naissance de Sainte 

Marie, nommée Iulia et dans laquelle notre corps doit 

être inhumé après notre mort, soient célébrées de maniè

re encore plus honorable et gracieuse, nous avons fait 

don de notre propre chef et non par la demande de l’ar- 

chiprêtre et du chapitre ou par quelqu’un d’autre, mais 

par notre libre arbitre et par une certaine connaissance, 

aussi de douze chanteurs (de la capella Iulia} »52. Con

trairement à la bulle de 1507, il ne parle pas du tombeau 

de Saint-Pierre, du maître-autel, ni de la croisée, mais 

seulement de la chapelle du chœur où il veut être 

enterré. Les offices quotidiens du chapitre dans la cha

pelle Iulia, ainsi baptisée au plus tard en 1512”, devaient 

être exemplaires pour le culte d’une église catholique 

dégradée dont une réforme, comprenant des édifices 

et des statuts, avait été confiée au concile de Latran. 

Jules II ne parle pas seulement des vêtements sacerdo

taux ou des douze chantres mais aussi de l’architecture 

et de la décoration de la nouvelle chapelle et les qualités 

dont il fait l’éloge éclairent aussi son concept de la cha

pelle comme Gesamtkunstwerk : les murs de la chapelle 

recouverts de marbre, ses voûtes très hautes et très lar

ges. Elle sera décorée de nombreuses peintures diuturne 

qu’il aurait confiées selon toute probabilité à Raphaël - 

probablement des verrières figuratives des cinq fenêtres 

et des incrustations qui devaient orner les parois au- 

dessus et au-dessous d’elles. La sculpture serait repré

sentée par les quarante figures du tombeau de Michel- 

Ange dont vingt prisonniers nus, le pavement devait 

ressembler à celui de tradition cosmatesque de la cha

pelle Sixtine et du Tempietto de San Pietro in Montorio. 

Le rite sacré avec ses suaves laudes divines chantées par 

des prêtres précieusement vêtus et des chantres virtuo

ses, devait être rehaussé par l’architecture grandiose et 

son décor splendide, une harmonie unique de religion et 

d’art, de sacré et de beau, de l’évocation de la vie éter

nelle et de la gloire séculaire qui rappelle la contempo

raine chapelle Chigi de Raphaël.

À la mort de Jules II, la voûte du chœur n’était pas enco

re complète. Ses dernières volontés ne furent pas réali

sées et le bras du chœur de Bramante jamais décoré. Son 

successeur Léon X abandonna tout de suite l’idée de 

chœur mausolée de son prédécesseur ; il désirait un 

projet beaucoup plus riche et grandiose. Bramante le 

convainquit de revenir au quincunx et aux déambulatoi

res, de prolonger la nef à cinq travées et d’ajouter de 

grandes chapelles latérales. Comme dans le projet de 

Nicolas V, le bras occidental devait faire partie de la cha

pelle papale, ceci jusqu’au siècle dernier54. La distance 

énorme entre le maître-autel et le trône (environ 50 m) 

invitait à faire construire les sièges de la quadratura des 
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cardinaux plus près de l’autel - une intervention que 

certains papes firent entreprendre. Tant qu’une part de 

l’ancienne nef résista, le chapitre se réunissait dans la 

chapelle du chœur de Sixte IV. Maderno devait la re

construire à l’endroit où elle restera jusqu’après la guer

re, quand le chapitre put enfin se transférer dans le bras 

occidental, celui que lui avait destiné Jules II.

La basilique de Saint-Pierre qui fut, jusqu’à une époque 

récente le modèle d’innombrables églises, est donc avant 

tout le résultat des projets de Nicolas V et de Jules II. La 

croix latine avec croisée à coupole et trois longs bras 

remonte à Rossellino, celui de l’agrandissement de l’e

space, du quincunx avec les piliers isolés de la coupole, 

les ordres géants de l’intérieur et de l’extérieur avec leur 

rythme triomphant à Bramante. Tandis que Nicolas V 

voulait conserver une grande partie de l’ancienne nef et 

suivait les prototypes de Brunelleschi et de l’Antiquité 

comme les salles thermales, Jules II et Bramante procé

daient de manière plus audacieuse, innovante et monu

mentale en substituant le sanctuaire le plus vénéré de la 

chrétienté par des formes de l’architecture impériale.

Pendant l’élaboration des projets, Bramante changea la 

croix latine en un quincunx centralisé, considéré comme 

d’origine antique, sépara le tombeau de l’apôtre de l’au

tel et, selon Egidio, proposa même de déplacer le tom

beau pour orienter l’axe de l’entrée sur l’obélisque de 

Jules César. Au début, Jules II laissa à Bramante la même 

liberté qu’à Michel-Ange au moment des projets pour le 

tombeau ou, trois ans plus tard, dans le programme pour 

la chapelle Sixtine et le fit aussi pour Raphaël lors du 

programme des Stanze, mais à la fin il obligea Bramante 

à respecter la tradition, les fonctions et les coûts. Jules II 

ne réussit pas à faire de Saint-Pierre un monument à sa 

gloire. Son tombeau et les messes pour le salut de son 

âme furent transférées à San Pietro in Vincoli et les gran

des inscriptions de Saint-Pierre furent dédiées à ses suc

cesseurs. Seul un regard très attentif découvre aux angles 

de la corniche du grand ordre intérieur de petits glands, 

l’unique élément qui rappelle le fondateur. Même les 

papes les plus orgueilleux, comme Paul III, Paul V ou 

Urbain VIII, ne devaient pas tenter de dédier tout le bras 

occidental à leur mémoire. Malgré tout cela Bramante 

réussit à faire continuer par ses successeurs son projet 

selon un concept qui correspondait largement à ses idées 

et le vaste espace sous la coupole est resté jusqu’à aujour

d’hui le théâtre le plus grandiose du monde chrétien.
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