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LES TRAVAUX DE CHRISTOPHE GAMARD  
À L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS

Isabelle Dérens

Dans l’édition de sa Description de Paris de 1752, Germain Brice écrivait : 
« Le bâtiment de cette église est assez simple et d’une ordonnance lourde et 
désagréable ; il a été construit vers l’an 1640 sur les desseins de Gamart ».  
Si tous les historiens anciens s’accordent pour attribuer à Gamard la réalisation 
des agrandissements et de la façade de Saint-André-des-Arts, ils divergent sur 
leur datation. Jaillot avance la date de 1660 ; Henri Sauval, en écrivant « au 
commencement de l’an 1600 », est une fois encore le plus proche de la vérité. 
La plupart des notices récentes reprennent la date de 1640 donnée par Brice 1. 
La découverte des marchés et devis, inédits, permet de rétablir une chronologie 
exacte et de mettre en lumière un maître d’œuvre méconnu, appelé à compléter 
et augmenter un édifice médiéval 2.

CHRISTOPHE GAMARD (VERS 1590-1649)

Peu étudié, Christophe Gamard fait partie de cette catégorie de maîtres 
maçons qui, sans jamais être qualifiés d’architectes, agissent comme tels. Il 
est né, peut-être vers 1590, de Louise Panier, femme de Pierre Gamard, non 
qualifié ; on lui connaît un frère, Philippe. En 1614, il épouse Étiennette 
Vellefaux, fille du maçon François Vellefaux et de Jeanne Benebaude 3, et nièce de 
l’architecte Claude Vellefaux auprès duquel il a sans doute fait son apprentissage 
et dont il est le commis. En 1626, Gamard succède à Vellefaux comme 
voyer de Saint-Germain-des-Prés 4, puis dans l’office d’expert juré (1627).  

1 Henri Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Paris, chez Charles 
Moette, 1724, livre IV, p. 427-428 ; Germain Brice, Description de la Ville de Paris, Paris, 
Les Libraires associés, 9e éd., 1752, t. III, p. 218 ; Jean Baptiste Michel Renou de Chavigné 
dit Jaillot, Recherches critiques, historiques et topographiques sur la Ville de Paris, Paris, 
A.-M. Lottin l’Aîné, 1775, t. IV, p. 13.

2 Chantier absent du répertoire d’Hélène Rousteau-Chambon, Le Gothique des Temps 
modernes. Architecture religieuse en milieu urbain, Paris, Picard, 2003.

3 Arch. nat., Min. centr., CX, 57, 15 février 1614.
4 Arch. nat., Z2 3385. Justice de Saint-Germain-des-Prés, registres d’audience, 19 janvier 1627.
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À partir de juin 1636, et pour une durée de trois ans, il assure l’intérim de la 
charge de maître des œuvres de maçonnerie de la Ville en attendant que le trop 
jeune Augustin Guillain soit en mesure de remplir les tâches de cette charge 
dont il avait reçu la survivance 5. De 1621 à 1640, il est actif sur les chantiers 
de l’hôtel-Dieu, dont il édifie le portail monumental sur la rue de la Bûcherie, 
morceau qui a été gravé par Marot. À côté de ses tâches ordinaires de voyer 
de Saint-Germain-des-Prés, il exécute d’importants travaux dans l’abbaye et 
l’église pour laquelle il construit le portail latéral vers la rue Sainte-Marguerite, 
également gravé par Marot. On lui doit la construction de plusieurs maisons 
du quartier de Buci, le lotissement de la rive nord de la rue Sainte-Marguerite, 
les plans de Saint-Sulpice et de l’hospice des Incurables 6. 

Étiennette Vellefaux morte en 1643, Gamard se remarie avec Marie Pilloy en 
1648. Il meurt l’année suivante en laissant deux fils : Christophe II et Hubert.

GENÈSE DU PROJET ET DÉROULEMENT DU CHANTIER

Aujourd’hui disparue, l’église Saint-André-des-Arts était une construction 
du xiiie siècle dont le clocher avait été édifié peu avant 1500 7. Les plans du 
xvie siècle montrent une façade à pignon avec clocher accolé au flanc gauche. 
Régulièrement orientée, l’église était bordée de rues sur trois côtés : la rue Saint-
André-des-Arts au nord, la rue du Cimetière au sud et celle du Chevet Saint-
André (ou Hautefeuille) à l’ouest ; son entrée principale ouvrait sur un parvis 
étroit. 

Dès le début du xviie siècle, la fabrique s’était préoccupée de l’agrandissement 
de l’église, qui imposait la destruction d’une maison située devant la façade.  
En août 1608, les marguilliers avaient donné leur accord pour l’acquisition 
de cette maison, réalisée en mai 1609. Les choses en restèrent là jusqu’en 
juillet 1617, où l’on procéda à la mise aux enchères des démolitions, dont 
Gamard fut l’adjudicataire. Dès septembre, ce dernier avait commencé les 
fondations des travées neuves de l’église. Le 27 août 1617, « par le sr Mareschal 
aurait esté représenté les plans et dessaings faicts pour l’accroissement de ladite 
église, tant nef que chapelles, et que le tout aurait esté donné à entendre à la 
Compaignie par le sr Gamard ». La formulation de cette phrase laisse entendre 
assez clairement que Gamard est bien l’auteur des plans 8. Les devis et marché 

5 Arch. nat., H2 1804B, f. 431-432.
6 Pour une liste plus détaillée des travaux parisiens de Gamard et la bibliographie, voir notre 

notice dans l’Allgemeines Kunstlerlexikon, München/Leipzig, K. G. Saur, 2000, s.v.
7 Agnès Bos, Les Églises flamboyantes de Paris, xve-xvie siècles, Paris, Picard, 2003, p. 137.
8 Les détails du déroulement de l’entreprise sont tirés des registres de délibérations de la 

fabrique Saint-André-des-Arts (Arch. nat., LL 686).
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de maçonnerie furent passés le 18 juillet 1618 entre la fabrique et Gamard, 
devant le notaire Bontemps 9. Restait à trouver le financement, les quêtes s’étant 
rapidement avérées insuffisantes. 

La construction projetée, sur laquelle on va revenir, comprenait cinq nouvelles 
chapelles ; par leur délibération du 3 septembre 1617, les marguilliers avaient 
décidé de les concéder aux meilleurs enchérisseurs, à charge de supporter les 
frais de leur édification. L’exemple fut donné par le marguillier Claude Gallard 
qui, par contrat 10, s’était engagé à payer 5 000 livres pour la construction d’une 
chapelle du côté de la rue du Cimetière, plus 300 livres de droit d’entrée, en 
échange de la concession à perpétuité de cette chapelle, la première en entrant. 
Celle attenante fut concédée selon les mêmes clauses à François de Guyon et 
son épouse, par contrat du 10 janvier 1618, devant Me Bontemps 11. Les deux 
chapelles neuves du côté de la rue Saint-André furent plus longues à trouver 
preneur. La première fit l’objet d’un contrat le 20 janvier 1628, entre la veuve 
Boyer et la fabrique ; la suivante fut attribuée le 20 octobre 1627 à François Joly 
de Fleury 12. Ces deux concessionnaires ne se chargeaient que de la construction 
de leur caveau. 

De 1620 à 1622 le chantier fut interrompu, toujours faute d’argent. Tous 
les moyens furent mis en œuvre : concessions de bancs, quêtes, constitutions 
de rentes. Les travaux reprirent en 1622 ; les devis et marché de charpenterie 
étaient passés le 4 mai 1622 avec le maître charpentier Jean Delespine 13. 

Le marché de maçonnerie prévoyait que Gamard toucherait 200 livres par 
semaine pendant la durée du chantier. Au terme de deux toisés de maçonnerie 
faits par Charles David et Jean Autissier, les 26 et 30 janvier 1623, puis le 
21 novembre suivant, l’estimation se montait à 33 647 livres, 16 sols, 6 deniers 14. 
Sur cette somme, la fabrique devait encore à Gamard 4 800 livres, dont une partie 
lui fut payée le 12 février 1624 sous forme d’une rente annuelle de 300 livres, 
gagée sur quatre maisons appartenant à la fabrique 15. Une dernière estimation 
de David et Autissier, en date du 27 février 1626, indiquait que le montant des 
travaux dus à Gamard s’élevait encore à 3 492 livres. Pour pouvoir s’acquitter 
de la somme, les marguilliers avaient dû passer contrat de constitution avec 
Jean Beschefert, avocat au Parlement. La quittance définitive de Gamard date 
du 10 juin 1626 16.

9 Arch. nat., Min. centr., LXXIII, 293.
10 Arch. nat., Min. centr., LXXIII, 291, contrat du 17 novembre 1617.
11 Minute en déficit. Copie dans Arch. nat., L 632, pièce 16.
12 Arch. nat., L 633, pièce 2 ; Arch. nat., Min. centr., LXXIII, 314.
13 Arch. nat., Min. centr., LXXIII, 302. Delespine réside rue du Colombier.
14 Cette expertise n’est pas conservée.
15 Arch. nat., Min. centr., LXXIII, 306.
16 Arch. nat., Min. centr., LXXIII, 310.



1. Jean Marot, « Veüe de l’Eglise St André des Arts », eau-forte et burin,  
Paris, musée Carnavalet, G.22830





2. Émile Hochereau, Plan de l’église Saint-André-des-Arts, dans Émile Raunié,  
Épitaphier du Vieux Paris […], Paris, Imprimerie nationale, 1890, t. 1, pl. hors-texte [p. 1]

LA RÉALISATION

De ce bâtiment aujourd’hui disparu, Jean Marot a gravé la façade, mais 
l’absence de plan se fait cruellement sentir. Celui que donne Marot en cartouche 
de sa gravure est fautif, car exagérément régularisé (fig. 1). Or, les rues qui 
cernaient l’église délimitaient un espace en trapèze que l’édifice épousait 
étroitement, comme en témoigne le plan de Jaillot. L’édifice comprenait une nef 
centrale, voûtée d’ogives, flanquée de part et d’autre de collatéraux sur lesquels 
ouvraient une série de chapelles, chacune étant éclairée sur la rue par une baie 
ogivale à vitraux. Une expertise réalisée en 1772 par l’architecte Antoine 17, à la 
requête des marguilliers, a permis de dresser un plan de restitution publié par 
Émile Raunié dans sa notice de l’Épitaphier du Vieux Paris 18. C’est le document 
que nous utilisons ici pour comprendre ce que furent les travaux de Gamard.

17 Arch. nat., S 3310. Ce document de 166 folios porte essentiellement sur l’état des chapelles 
et l’estimation des réparations à réclamer aux concessionnaires.

18 Émile Raunié, Épitaphier du Vieux Paris [...], Paris, Imprimerie nationale, 1890, t. 1, p. 1-6. 
L’auteur du plan est Émile Hochereau, alors conservateur du Plan de Paris.
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L’objectif était d’allonger l’église de deux travées vers l’ouest, ce qui impliquait 
la destruction de la façade et sa reconstruction. Quoique très détaillé (qualité de 
la pierre, dimensions des différents éléments, prix à la toise), le devis comporte 
des imprécisions et des ambiguïtés 19. La construction de quatre piliers était 
prévue ; deux solutions se présentent. Soit le terme de pilier est pris dans le sens 
strict d’élément porteur isolé sur tous les côtés, auquel cas en les numérotant 1, 
2, 3, 4 (fig. 2), il faut envisager une intervention de Gamard non seulement sur 
les deux travées neuves, mais encore sur la première travée de l’église primitive. 
Soit on compte comme pilier un élément de colonne accolé à l’angle sud-ouest 
du clocher (numéroté 4 bis), et les travaux de Gamard se limitent aux deux 
nouvelles travées. Cette dernière hypothèse est sans doute la plus pertinente. 
Les affiches apposées en divers lieux pour les enchères des chapelles neuves 
portaient sur « les places de cinq chapelles, deux du costé du presbitaire [de la 
rue du Cimetière] et trois du côté du clocher […] Chacune desdites chapelles 
du costé du presbitaire contenant 13 pieds de longueur, 10 de largeur en œuvre ; 
celles du costé attenant le clocher 11 à 12 pieds de longueur, celle attenant le 
clocher 6 pieds de largeur et celles attenant le pignon 14 pieds 20 ». Et plus loin : 
« Seront advertis MM. qui voudront prendre lesdites chapelles qu’il doibt estre 
travaillé promptement et sans discontinuer aux quatre chapelles du bastiment 
neuf 21. » La première de ces chapelles, à droite en entrant, dite de la Résurrection 
dans le document de 1772, est celle qui a été achetée par Claude Gallard 22.  
La suivante, dite de l’Annonciation, avait été concédée à François de Guillon. 
Du côté gauche on trouve la chapelle des fonts baptismaux, puis une autre dite 
de la Résurrection, concédée à la famille Joly de Fleury, et enfin la chapelle 
de Sainte-Marthe. Cette dernière n’est pas à proprement parler une chapelle 
neuve, mais elle a dû subir de profonds remaniements en raison des travaux 
de ragrément effectués au clocher ; la vis d’escalier montant dans le clocher est 
encastrée dans le mur est de cette chapelle qui va être transformée en passage 
d’entrée latérale de l’église 23. Avant les travaux d’agrandissement, cette entrée 
latérale se trouvait deux travées plus haut ; son emplacement va devenir la 
chapelle Saint-François. Par sa délibération de juin 1619, la fabrique décidait 
d’offrir à M. de Montholon « en considération de ses bienfaicts […] le vieux 
portail qui est sur la grande rue à dessein d’y faire une chapelle 24 ».

19 Je remercie Guillaume Fonkenell de m’avoir aidée dans l’interprétation du devis.
20 Arch. nat., LL 686, f. 43 vo.
21 Ibid., f. 44.
22 Voir n. 10.
23 Rien ne permet de dire que cette nouvelle entrée a été aménagée par Gamard, mais elle 

apparaît sur la gravure de Marot.
24 Arch. nat., LL 686, f. 54 vo.
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L’expertise de 1772, qui décrit à la fois le gros œuvre et le décor, montre 
clairement que la structure de ces chapelles neuves est identique aux autres, 
à quelques détails près pour celles de gauche : à la chapelle des fonts, « les 
murs et voûte de ladite chapelle sont très irréguliers dans leur plan par le biais 
qu’occasionne l’alignement du mur de face sur la rue Saint-André qui, n’étant 
pas parallèle au mur de la nef, produit sur toutes les chapelles de ce côté la 
même irrégularité » ; et pour celle de la Résurrection « la portion de la voûte 
de ladite chapelle qui se raccorde avec celle du bas côté se trouve occupée 
par l’un des piliers buttants de la tour, ce qui donne au plan une forme très 
irrégulière ». L’ensemble du devis laisse entendre que les parties neuves doivent 
être identiques à ce qui existe déjà, comme Gamard le fera quelques années plus 
tard aux voûtes de la nef de Saint-Germain-des-Prés. Un paragraphe concerne 
la reprise du clocher à la suite de la démolition de la façade : « seront faicts les 
arrachements des arcs et branches d’augives de ladicte pierre, afin qu’il ne puisse 
arriver fraction ny inconvénients audict clocher […] et le plus proprement que 
faire, afin que l’ordre du dedans de ladicte église soit construict et gardé comme 
si le tout avait esté basty ensemble et qu’il n’y eut jamais eu de pignon. »

LA FAÇADE

À la différence de l’intérieur, dont la conception de l’époque exigeait 
l’homogénéité, Gamard a donné à sa façade un aspect où se mêlent des traits 
gothiques et modernes, suivant ce qu’on pouvait voir à Saint-Étienne-du-Mont. 
Composite, selon le mot d’Yvan Christ, l’élévation épouse la forme médiévale 
du vaisseau, d’où le haut pignon calé entre deux tourelles d’escalier coiffées 
de toit en poivrière. La rose circulaire à remplage au-dessus du portail, les 
dosserets des tourelles, les deux baies latérales en tiers point, ainsi que les quatre 
statues sous dais, participent du même esprit de gothic survival. En revanche, 
l’architecte a employé une écriture à la mode pour les deux portes latérales, 
coiffées de fronton triangulaire, mais surtout au portail central, pris sous une 
arcade en plein-cintre : de mode dorique, celui-ci est encadré de deux colonnes 
adossées et sommé d’un entablement qui supporte un oculus puissamment 
mouluré. Au-dessus, Gamard a disposé une sorte de balcon défendu par un 
garde-corps plein en pierre, que le devis nomme « balustrade », que supportent 
trois consoles sculptées. Ce motif, qui fait à la fois une liaison entre les tourelles 
et une séparation entre le portail et la grande rose, apparaît original. Mais 
au regard du très faible espace situé au devant, on ne pouvait de toute façon 
percevoir de cette façade que la partie basse décorée à l’antique. 



3. « Saint André des Arcs [sic] », plume et encre brune, aquarelle, Paris, Bibliothèque nationale 
de France, département des Estampes et de la Photographie, Rés. VE-53 (E)-FOL
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PRESTIGE ET DÉCLIN DE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS

Au xviie siècle, Saint-André-des-Arts comptait parmi ses paroissiens un grand 
nombre de hauts dignitaires, représentants prestigieux de l’aristocratie ou de 
la magistrature. Sous chaque chapelle se trouvait un caveau et les inhumations 
dans l’église étaient très demandées. Ainsi y trouvait-on les sépultures des 
membres des familles de Montholon, Séguier, d’Hozier, Le Nain de Tillemont, 
Joly de Fleury, de Thou, donnant lieu dans leurs chapelles respectives à de 
fastueux décors. François Anguier avait exécuté un groupe pour la chapelle 
de la famille de Thou (chapelle Saint-Augustin), dont quelques éléments sont 
aujourd’hui au musée du Louvre. Mais les plus fameux de ces mausolées, situés 
l’un et l’autre dans le chœur, étaient celui de Louis de Bourbon, prince de Conti, 
réalisé par Nicolas Coustou, et celui de sa mère, la princesse de Conti, exécuté 
par Girardon et détruit à la Révolution 25.

Au xviiie siècle, le prestige de cette paroisse semble avoir diminué. L’expertise 
de l’architecte Jacques-Denis Antoine (1772) révèle qu’une partie des chapelles 
est tombée en déshérence, qu’elles sont en mauvais état tant pour la structure 
que le décor, par abandon ou manque d’entretien de la part des familles. Quant 
aux décors plus récents, Antoine émet un jugement et une recommandation 
qu’il a paru intéressant de transcrire : 

La nouvelle décoration qui vient d’être faite dans ladite chapelle Sainte-Anne 
[celle des Montholon], nous engage à représenter à MM. les curé et marguilliers 
qu’il serait convenable qu’ils veillassent à ce que les particuliers, qui ont 
l’intention de décorer leur chapelle, en soumissent les dessins à l’architecte de 
la fabrique ou à quelque artiste capable de juger des effets de l’exécution, pour 
éviter non seulement la bigarrure […] mais encore pour rejeter les choses de 
mauvais goût et qui ne porteraient pas le caractère convenable au lieu. Beaucoup 
de personnes peuvent ignorer qu’une boiserie destinée à la décoration d’une 
église doit être autrement composée que celles des appartements d’habitation ; 
que les formes, qui sont un agrément dans ces derniers, sont un colifichet déplacé 
dans les autres […]. C’est ce dont on s’est peu embarrassé dans la décoration 
qui vient d’être nouvellement faite dans ladite chapelle Sainte-Anne, dont nous 
ne pouvons louer ni l’ordonnance, ni l’exécution, et particulièrement celle de 
la peinture du tableau de l’autel qui ne serait pas supportable dans l’église du 
village le plus pauvre.

25 Alexandre Maral et Françoise de La Moureyre, François Girardon (1628-1715). Le sculpteur de 
Louis XIV, Paris, Arthena, 2015.
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Bien qu’épargnée par la loi du 4 février 1791, Saint-André-des-Arts fut fermée 
en 1793, vendue en 1797 et finalement détruite au début du xixe siècle. En 1809, 
la Ville de Paris racheta le terrain pour aménager une place, dont l’ouverture de 
la rue Danton à la fin du xixe siècle n’a fait qu’accentuer l’incohérence.
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