












Ce travail a cherché à montrer que les cloches médiévales, dont près de cinq cents sont encore
conservées sur le territoire français, sont un élément permettant d’approcher la sociologie
médiévale sous un angle peu abordé jusqu’alors. En effet, les cloches sont porteuses de messages
liturgiques et aussi culturels qui sont les témoins des préoccupations majeures. Une véritable
évolution existe dans tous les aspects que l’on peut aborder : forme, inscriptions et décors.

Les cloches sont apparues assez anciennement, dès l’Antiquité classique sous la forme de
clochettes, et plus anciennement dans le monde extrême-oriental. L’utilisation de pièces de
grande taille permettant la convocation du peuple, en particulier aux offices religieux, semblent
remonter presque aux premiers temps de la chrétienté sortie de la clandestinité. Les premières
traces textuelles remontent en effet à la fin du IVe siècle de l’ère commune et les écrits de
Grégoire de Tours sont particulièrement instructifs.

Si les premières cloches, très exceptionnellement conservées, ne sont pas des pièces de
grandes qualités sonores, mais des objets destinés à émettre un signal, très vite, la sensibilité
musicale domine et l’on cherche à produire des pièces ayant des propriétés sonores les rendant
agréables à l’oreille selon les goûts de la période. Dès l’An Mil, on rencontre des mentions
textuelles allant dans ce sens. Après les errements des formes durant le Haut Moyen Age, la
période romane marque un début de standardisation et dès le XIIIe siècle on observe des cloches
ayant presque le profil actuel. Dès lors, on se place donc dans une forme qui ne connaîtra qu’un
affinage de ces caractéristiques. Les principes acoustiques présidant à la formation des sons dans
une cloche sont donc utilisés dès cette période même s’ils ne sont pas théorisés de façon très
précise.

Les registres décoratifs se mettent en place également, tant dans leur position que dans leur
thème, durant l’époque gothique.





The goal of this work is to show that medieval bells are a good point if view for the sociological
study of medieval society. This point of view wasn’t really used till this work on such a scale.
About five hundreds medieval bells still survive in France. Bells bring on their body some
liturgical and cultural messages that remind us the most important preoccupation. A real
evolution exists during the Middle Ages in all parts of the bell: shape, inscriptions and
ornaments.

Bells appear during classical Antiquity as small bells and before they exist as great bell in
the Far East (China for example). The use of great bells that allow the calling of people,
peculiarly for religious meetings begun in the first time of the Christianity after the end of the
clandestine period. The first texts that reminds us of the use of bells date from the end of the
fourth century of the common era and the writings of Gregorii Turonensis are very interesting for
us.

If the first bells, very seldom conserved, don’t have good qualities regarding their sound and
seem to be just objects for sending a message, very quickly, the musical sensibility became a
point of the first importance. So the bell-founders tried to produce bells with good sounds for the
sensibility of the period. Till the Year Thousand, we can find some texts that explain this. After
the varying shapes of the Ancient Middle Ages, the Romanesque period shows the beginning of
the standardisation. Till the thirteenth century we can see bells with almost the actual shape.
After, there will be only a few changes to get a better sound. The acoustical principles that
produce sounds in a bell are used in this time even if they are not very precisely known.

The decorative registers in their place and in their subject are also fixed during the gothic
time.
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Turris est caput nostrum, campana est lingua, qua proximos debemus vocare ad
coelestia. ( Libri Deflorationum, chapitre Divisio , publié dans Migne, P.L., CLVII)
La tour est notre tête, et la cloche, notre langue, que nous devons qualifier de
proche des cieux.

Chapitre CXLII. Des cloches Les appels qui sont maintenant donnés par les
cloches étaient autrefois donnés par des trompes. Ces vases sont inventés en
premier à Nole de Campanie. De là vient certainement que les grands vases sont
appelés campanes du nom de la région de Campanie ; les plus petits sont
appelés noles d’après la ville de Nole en Campanie ; c’est pourquoi les prêtres
désignent ainsi celles qui convoquent le peuple à l’église. Leur son est leur
prédication, lequel se répand sur toute la terre et leurs paroles [se répandent]
jusqu’aux confins de l’orbe terrestre (Psaume XVIII). Elles sont faites d’airain qui
est dur et sonore. La proclamation contre le vice est donc dure et l’apologie de la
vertu est sonore. Ce qui explique que lors de la fabrication de ces vases, les
prêtres appellent l’Esprit Saint dans les vases. 21 Chapitre CXLIII. Des tours ou
clochers Les tours dans lesquels [les cloches] suspendues sonnent sont deux
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selon la règle. Les prêtres disent qu’elles soutiennent le royaume de Dieu aux
cieux depuis le sol. Le battant est de fer qui domine les choses les plus dures et il
est leur langue qui domine tous les obstacles. Le lien qui l’attache est la
modération qui tempère leur langue.Les cordes que l’on agite pour sonner les
cloches sont les saintes Ecritures d’après la forme de nombreuses phrases que
les prêtres utilisent pour leur prédication. La corde descend du bois et les saintes
Ecritures descendent du bois de la croix de la passion de Notre Seigneur. Le bois
relie à ce qui est supérieur, à savoir que la croix et la passion du Christ sont
clamées par les prophètes antérieurs, ce qui est réuni par la lecture des
Evangiles et que la doctrine des prophètes est entrelacée avec les prophéties. Le
prêtre prend la corde comme s’il enseignait les Ecritures. Il tire la corde en
montant comme il est suspendu dans la contemplation des Ecritures ; il tire
ensuite la corde vers le bas, comme il descend par la contemplation de la vie
active. La cloche sonne en tirant la corde, comme on fait entendre [les saintes
Ecritures] par ces bonnes opérations. 22

L’utilisation des cloches est attestée par l’Ancien Testament où les trompes
d’argent ductiles faites par le Seigneur ont servi en premier à convoquer la
multitude du peuple. A l’imitation de ces trompes, les cloches d’église sont faites
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d’airain pour que les cordes excitent les fidèles car par ce signal, ils doivent tous
converger [à l’office] (Nombres, X). Ces vases signifient les prières métalliques
proclamées fortement. Les battants de fer qui sont frappés intérieurement pour
qu’elles émettent un son sont leur langue. Et la corde est la mesure de la vie, et la
façon de l’utiliser est proposée dans les Ecritures. La corde est tenu dans la main
quand cela est préconisé par les œuvres des Ecritures. […] Donc les cloches
évangéliques sont plus dures et se font entendre plus longtemps que les
trompettes de la loi dont la voix résonnait au temps de l’Ancien Testament des
Juifs. Or le son de leur acclamation évangélique retentit par toute la terre et
jusqu’à ses confins et ne cessera pas jusqu’à la fin des siècles. 23
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… et percusso indice 78 … … et la cloche percutée…

Quae, signo tacto, tardius ad opus dei venerit… Et le seing touché, elle viendra
plus lentement à l’office divin…

Mox signo tacto, sonus protinus rediit in tintinnabulum. (livre 2, chapitre 20, cité
dans GAY, 1887, p. 395) Peu de temps après que le seing ait été teinté, le son
continu revient dans la cloche.

Ecclesiae campanum insonuit (V. Galli, livre 2, chapitre 4, MGH, Scriptores rerum
Merovingiarum, IV, p.315) Il fit résonner les cloches de l’église…



Reverti autem cupiens nocte ad funem illum de quo signum commovetur,
advenit… (livre 1, chapitre 28) Or, revenant sur ses pas de nuit plein de désirs
pour la corde qui permet d’agiter cette cloche, il advint…

Ecclesiaeque cloccum, humana non contingente manu, commotum est (Vita
sancti Bonifacii, c. XXXVIII, in MIGNE, Patrologie Latine, t. LXXXIX, col. 631) Et la
cloche de l’église est mise en mouvement sans qu’un homme ne la touche de la
main.
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Non ipse hoc solus operaris, sed alios plurimos ad consortium boni operi vocas,
cui ministerio sonoram servire campanam beatissimorum statuit consuetudo
sanctissima monachorum . (publiée dans REIFFERSCHEID, Anecdota Casinensia
, Bratislava, 1872, p. 2) Non seulement pour cette seule œuvre mais aussi pour
beaucoup d’autres, tu appelles la bénédiction vers la communauté, bénédiction
pour laquelle il est décidé de faire servir la cloche sonore très sainte par le
personnel selon l’habitude très sacrée des monastères.

Ad horam divini officii mox ut auditum fuerit signum, summa cum festinatione
curatur. A l’heure de l’office divin, on s’occupera 92 de toutes les cloches avec
empressement pour qu’elles soient bien entendues.

Quasi signum quod matutinis commoveri solet sonantem audissent. Comme s’il
était habituel que ce seing soit sonné le matin, ils l’écoutaient sonner.

Dum per plateam praetirent, signum ad matutinas motum est. Erat enim dies
dominica, pulsantesque januam presbyteri ingressi sunt. Pendant qu’ils
traversaient la place publique, le seing est agité pour les matines. En effet, c’était
le jour du Seigneur et ouvrant la porte d’entrée, les prêtres sont entrés.



Quod presbiter audiens, gavisus iussit signum ad vigilias commoveri. Le prêtre
entendant cela, il ordonna avec joie d’agiter la cloche pour convoquer aux vigiles.

observatores vero ostium baptisterii obseratum invenientes, clave sua solite
aperiebant, commotoque signo, sanctus Dei, sicut reliqui, novus ad officium
dominicum consurgebat. Les observateurs arrivant vraiment à l’entrée close du
baptistère, ils ouvrirent comme d’habitude avec la clé, et la cloche agitée, le saint
de Dieu, comme abandonné, se rendit à l’office dominical.

Surgit mulier longaque ducit suspiria, nec obdormit in stratu suo, donec signum
ad consurgendum commoveatur a monachis. La femme se leva et tira de longs
soupirs et ne dormait pas dans son lit jusqu’à ce que la cloche soit agitée par un
moine pour que les gens se lèvent.

Primitus siquidem quam signum horis nocturnis pulsetur, in fratrum dormitorio
schillam tangere jussit, ut prius monachorum congregatio orationibus fulti,
propria residerent per loca tunc denum ecclesie hostiis patefactis hospitibus
pateretus ingressus. Surgentes vero concite juxta quod regula precipit, fratres
aquis se sanctificatis perfundant et cuncta altaria humiliter et cum reverentia
percurrant, sic demum a propria loca accedant sintque parati ut, cum tercium
pulsaverit signum, absque [mora] surgentes adtoniti auribus sacerdotem
expectent, qui officium incipiendi sortitus est . ( Cartulaire des Abbayes d’Aniane
et de Gellone , cartulaire d’Aniane, édition Cassan et Meynial, p. 29) Au
commencement, puisque ce seing est secoué aux heures nocturnes, on ordonne
de secouer la schilla dans le dortoir des frères, alors qu’auparavant la
congrégation des moines avaient été éclairées par les prières. Ils s’assoient par
dix au lieu prévu dans l’église et accueille les hôtes à l’entrée de l’hospice. En



vérité, arrivés ensemble comme la règle le prescrit, les frères s’aspergeaient en
se sanctifiant, et humbles devant les autels, parcouraient avec révérence. Ainsi
précisément arrivaient-ils dans le lieu approprié et ils s’arrêtent quand le seing
est teinté trois fois. Les personnes arrivées selon ce rite attendent le prêtre tiré
au sort pour débuter l’office et ses ornements d’or.

Dominus omnipotens obitum Hildae in alio longius posito Monasterio (quod ipsa
eodem anno construxerat, et appellatur Hacanis)manifesta visione revelare
dignatus est. Erat in eodem Monasterio quædam Sanctimonialis femina, nomine
Begu, quæ triginta et amplius annos dedicata Domino virginitate in monachica
conversatione serviebat ; hæc tunc in dormitorio Sororum pausens, audivit
subito in aere notum campanæ sonum quo ad orationes excitari et convocari
solebant… Le maître omnipotent s’approchant de Hilda en ce monastère isolé
(qui avait été construit il y a de nombreuses années et que l’on appelait Hacanis)
l’a jugé digne de recevoir cette vision. Dans ledit monastère, se trouvait une
femme consacrée à Dieu du nom de Bégu qui depuis plus de trente ans qu’elle
était nonne avait permis la bonne marche du monastère ; à ce moment-là, se
reposant dans le dortoir des sœurs, elle entendit subitement le son connu de la
cloche de bronze qui les incitait à se rendre à la prière.



Concurrunt pariter media ferme nocte ad ecclesiam, ubi ipse Pater perveniens
primus signi funem arripuit ( Cartulaire des Abbayes d’Aniane et de Gellone ,
cartulaire d’Aniane, édition Cassan et Meynial, p.18) Ils se rassemblèrent au
milieu de la nuit dans l’église où le père [saint Benoît] lui-même arrivé le premier
secoua vigoureusement la corde du seing.
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Audito rex Clotharius de signo sancti Stephani 96 , quod miram haberet
dulcedinem, jussit illud Parisius deportari, ubi ipsus saepius debuisset audire (
Vita Lupi , chapitre V, n. 21 in Acta Sanctorum , septembre, tome I, p. 262 ou dans
Bousquet, Recueil des Historiens de la Gaule , t. III, p. 492 ou M.G.H., Sacr. Rerum
Merov., IV, p. 179-187) Le roi Clothaire entendait souvent la cloche de Saint
Etienne qui avait une douceur prodigieuse ; il décida de la transporter à Paris où
il désirait l’entendre souvent.











Erat autem alius opifex in omni opere aeris et vitri cunctis excellentior, cumque
Tancho monachus S. Galli campanum optimum conflaret, et ejus sonitum
Imperator non mediocriter miraretur, dixit ille praestantissimus in aere Magister :
Domine Imperator, jube mihi cuprum multum adferri et excoquam illud ad purum,
et in vicem stanni mihi opus est de argento dari, saltem centum libras, et fundo
tibi tale Campanum ut istud in ejus comparatione sit mutum… (Monachus
Sangalli, De Gestis Beati Caroli Magni , lib. 1, cap. 31 « De Campana », cité in DU
CANGE, article Campana , p. 56) Or il y avait un autre artisan qui excellait dans
tous les travaux du bronze et de tous les verres. Un jour, Tancho, moine de Saint
Gall, fondit la meilleure cloche et son son ne semble pas médiocre à l’Empereur.
Le Maître dit qu’elle est la meilleure de bronze : Seigneur Empereur, ordonne-moi
d’amener beaucoup de cuivre et de l’épurer par le feu jusqu’à ce qu’il soit très
pur. Puis ordonne-moi de placer dans mon œuvre cent livres d’argent au lieu de
cent livres d’étain, et je te fondrai une cloche d’une telle qualité que les autres
paraîtront muettes en comparaison.
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Anno 835. Et hoc rebus humanis exempto, Harbertus de Corbeia abbas
asciscitur, vir bonus et multum laudatus, et abid ad hoc a supradicto imperatore
promotus. Erat enim religioni studens, et in construendis sive exornardis rebus
operam dans. Testatur campana percelebris eius iussu facta et ecclesiae nostrae
donata, in qua sunt versus, qui abbatem et factorem, vel ad quid facta sit, quasi
ipsa de se loquente, hoc modo manifestant : HARBERTI IMPERO CAMPANA AB
ARTE PATERNI NEC MUSIS DOCTA EN CANTUS MODULABOR AMOENOS
NOCTE DIEQUE VIGILI DEPROMAM CARMINA CRISTO (MGH, Scriptores, vol. IV,
p. 60) Année 835. Dispensé des problèmes humains, Harbertus, homme bon et
très apprécié, fut nommé abbé de Corbie et s’y installa selon le susdit ordre. En
effet, il était appliqué en religion et à construire et orner des bâtiments. En
témoigne la cloche très célèbre faite selon son ordre et donnée à notre église, sur
laquelle sont inscrits des vers qui révèlent l’abbé et le fondeur ainsi que les
raison de sa fabrication, comme si elle [la cloche] parlait elle-même : CETTE
CLOCHE A ETE FAITE SUR L’ORDRE DE HARBERTUS GRACE A L’ART DE
PATERNUS. SON SON N’A PAS ETE AJUSTE SE LON LES SAVANTES MUSES ET
RAPPELLE NUIT ET JOUR LES VEILLES SELON LES VERS SE RAPPORTANT AU
CHRIST 149 .
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…Ipsum namque castrum Caletus antea vocabatur, quod destructum et in majori
elegantia reparatum, ex suo nomine Iuliobona vocare placuit. Denique constructa
idem praepositus hac basilica, campanam in turricula eiusdem collocandam, ut
moris est ecclesiarium, opifici in hac arte erudito facere praecepit… (MGH,
Scriptores, vol. II, p. 284) Car il [Teulsinde] renomma ce castrum, anciennement
baptisé Caletus 167 , détruit et restauré avec une plus grande élégance, du nom de
Iuliobona 168 . Cette basilique ayant été construite selon ses instructions, ayant
placé une cloche dans la petite tour, comme il est habituel dans les églises, il
ordonna aux artisans de faire selon ses instructions. 169
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Qui ait : « Deponatur ex hoc aedificio una structura machinae ; rex quae placuerit
liberius contemplabit. » (GM, 91. MGH, Scriptores Rerum Merovingicarum, tome I,
pars I, cité dans VIEILLARD-TROIEKOUROFF, 1976, p. 189) « Que l’on enlève de
cet édifice la structura machinae », dit-il 171 , « et ainsi, le roi aura une plus belle
vue ».



Ascensus per c. l. ocleam ad universam super inspicienda. (d’après Walter et
Born, 1979) Montée par escalier à spirale pour surveiller le domaine.



Invenimus… pendentes super ecclesiam signa bona dua, habentes in funibus
circulos cuprinos deauratos duos. ( Inventaire de l’église de Staphinsere , p. 902
mentionné dans GAY, p. 395) Nous trouvons… deux bonnes cloches pendantes
au-dessus de l’église, ayant deux cercles de cuivre rouge dorés au bout de la
corde.



A Campania, quae est Italiae provintia, eadem vasa majora campana dicuntur.
(Exord., chapitre 5, Capit., II, p. 479) Les grands vases que sont les cloches sont
appelés campanes ainsi par la Campanie qui est une province d’Italie. Minora
tintinnabula nolas appellant a Nola civitate Campaniae, ubi eadem vasa primo
sunt commentata . ( Liber de rebus ecclesiasticis , c. 5, publiée dans MIGNE,
Patrologie Latine , t. CIV, col. 924) Les plus petites cloches sont appelées nole
d’après Nole, cité de Campanie où ces vases ont été produits en premier.











Ut a clocas non baptizent, nec cartas perperticas appendant propter grandinem
(Capitulari Caroli Magni, anno 789, cap. 18 in MIGNE, Patrologie Latine, t. XCVII,
col. 188) Qu’ils ne baptisent pas les cloches…











In porticu basilicae, quatuor unius altitudinis erant maceriae, super quas, in alia
fabrica lignorum signa majora congruentis magnitudinis dependebant ;… (
Historia sancti Florentii Salmurensis , publiée in Chroniques des églises d’Anjou ,



publiées par Marchegay et Mabille, Société Historique de France, 1869, pp.
241-243, cité dans MORTET, 1911) Dans le portique de la basilique, se trouvaient
des murs de clôture montant au quart de la hauteur au-dessus de quoi de grands
seings de dimensions concordantes pendaient dans une construction de bois…



Hic in Paschae diebus conscendit campanas, ruptum campanae funem volens
renodare… (LOT, 1894, p. 197, cité dans MORTET, 1911, p. 126) Dans les jours de
Pâques, il monta aux cloches, voulant renouer la corde rompue de la cloche…

Post initium constructionis ipsius templi circiter quintum annum, cum
presbiterium perfectum esset et culmo coopertum, atque inter trabes ante
principale altare campanae pependissent, arcum ante presbiterium a terra usque
ad summum virgis sepire ac culmo dependente cooperire ad pluviam et
grandinem atque nivem depellendam ante hyemis tempora clerici procurabant.
[…] sed inter secundam et tertiam trabem super jugum maximae campanae
absque ulla corporis laesione leviter in uno latere lapsus est. ( Tractatus de
ecclesia sancti Petri Aldenburgensi , édition Helder-Egger, MGH, Scriptores, tome
XV, fascicule 2, 1888, pp. 869-871 in MORTET, 1911, p.169-170) Cinq ans environ
après le début de la construction de cette église, alors que le sanctuaire était
terminé et couvert de chaume, et que les cloches pendaient entre les poutres
au-dessus de l’autel principal, les prêtres s’occupèrent d’entourer d’une clôture
l’arc situé en avant du sanctuaire jusqu’à la poutre sommitale et de couvrir le tout
de chaume pour repousser la pluie, la grêle et la neige avant le temps de l’hiver
[…] mais entre la deuxième et la troisième poutre au-dessus du joug de la plus
grosse des cloches…











Post haec vero, transactis quinque vel sex annorum curriculis, quadam die
custos ipsius templi, Sygerus nomine, dum matutinis horis ultimam campanam
ad excitandum in circuitu fidelium multitudinem fiducialiter resonabat, corda qua
ipsam campanam movebat magnam et gravissimam plancam alti solarii ejusdem
turris, super quam campanae pendebant, incaute tetigit, quae mox si inter
scapulas cum horribili sonitu cecidit, … ( Tractatus de ecclesia sancti Petri
Aldenburgensi , édition Helder-Egger, MGH, Scriptores, tome XV, fascicule 2,
1888, pp. 869-871 in MORTET, 1911, p.171) Cinq ou six ans après cela, le gardien
de ce jour de l’église, nommé Sygerus, sonna avec confiance la plus petite des
cloches aux heures des matines pour inciter la multitude des fidèles des environs
[à la prière], agita sans précaution la corde qui agitait la grande cloche et
l'épaisse planche au sommet de ladite tour au-dessus de quoi les cloches
pendent. Et bientôt elle tomba sur ses épaules avec un bruit horrible…



Tacti dolore cordis intrinsecus, jam in tantum moerorem nostrum prodidimus, ut
signa nostra, jocunditatem et laetitiam significare solita, ab intonando desinere et
tristitiam nostram attestari quodam modo jusserimus… ( Sancti Fulbertis,
Carnotensis episcopi, epistolae , dans MIGNE, P.L. , t. CXLI, Epist. n°30, col.
215-216 et cité dans MORTET, 1911, p. 62) Nous plaçons en premier le toucher
douloureux de la corde intérieure qui est déjà si présent dans nos mœurs et nous
décidons que nos cloches, qui ont coutume de signifier la joie et la réjouissance,
en descendant l’intonation signifieront notre tristesse.
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Dictum est superior de numero campanarum et dulcedine sonoritatis earum, sed
omissum est de vocabulis et ponderibus earum quas fecti novas fundi aut
veteres renovari. Prima facta est de 4 centenraiis et aliquanto plus, scilla dulce
sonora. Secunda de 21, in honore sancti Eucherii, et eam appellavit Aureliam,
quam et benedixit. Tertia de duobus centenariis, quam appellavit Filiolam ; haec
sanctae Mariae data est ad parrochiam. Quarta de 33 centenariis, in honore sancti
Quintini martyris appelata est Quintinia. Quinta Remigia in honore sancti Remigii,
de 7 centenariis. Sexta de 6 centenariis, dicta est Benedicta ad honorem sancti
Benedicti. Septimam de 8 et amplius centenariis vocavit Angustiam, quia in
tempore illius angustiae facta fuit, quo tota villa nostra et abbatia per ducem
Lovaniensem Godefridum combusta aut invasa fuit. Octavam, factam de 6 et
amplius centenariis, vocavit Drudam in honore sancti Trudonis, quae bis fusa in
dulcedine sonus nulli aliarum compar fuit. Nona vocata est Nicholaia, quae 20
centenarios ad ignem habuit, sed nescio quantum superexcrevit. Decima, quae
propter preciositatem suam missa est Mettis, 4 centenarios habuit, quam
Stephaniam vocatam beato prothomartyri Stephano dicavit. Undecima, quae
translata fuit ad ecclesiam sancti Gengulfi, 4 nichilominus centenarios habuit,
sed non fuit similis preciositatis. Duae scillae in refectorio et cymbalum in
claustro bis fusum potuerunt habere ad ignem dimidium centenarium. Illae quae
pendet super chorum habuit plusquam centenarium. Iste simul positus numerus
facit centenarios 115 et dimidium. ( Gesta Abbatum Trudonensium, Continuatio
prima gestae Rodulfi, Lib. X, c. 18 , publiées dans MGH, Scriptores, tome X, 1852
et citées dans MORTET et DESCHAMPS, 1923, p. 9) Nous avons parlé
précédemment du nombre de cloches et de la douceur de leur son mais nous
avons oublié le nom et le poids que fait chacune des nouvelles fondues et des
anciennes rénovées. La première pèse un peu plus de quatre cent livres, c’est
une scille d’une douce sonorité. La seconde de deux mille cent livres en
l’honneur de saint Euchérius et qu’on appela Aurélie et qui est bénite. La
troisième de deux cents livres que l’on appelle Fillette est donnée à la paroisse
sainte Marie. La quatrième de trois mille trois cents 282 , en l’honneur du martyr
saint Quentin, est appelée Quintinia. La cinquième est appelée Rémigia en
l’honneur de saint Rémi et pèse sept cents. La sixième de six cents est appelée
Benoîte, pour saint Benoît. La septième , d’un peu plus de huit cents, s’appelle
Angustia car elle fut faite dans des temps d’angoisse, quant toute notre ville et
l’abbaye fut brûlée et envahie par Godefroi duc de Louvain. La huitième d’un peu
plus de six cents, est appelée de Druda en l’honneur de saint Trond qui fut fondu
deux fois et dont le son est à nulle autre comparable. La neuvième est appelée
Nicholaia et pèse deux milles environ par le feu 283 , mais on ne sait pas de
combien elle fut augmentée. La dixième qui à cause de sa préciosité fut envoyée
à Metz, pèse quatre cents et est appelée Stéphanie d’après saint Stéphane, le
protomartyr. La onzième qui fut transporté à l’église saint Gengolf pèse environ



quatre cents mais n’est pas aussi précieuse. Deux scilles dans le réfectoire et un
cymbalum dans le cloître ont été fondues ensemble et peuvent peser cinquante
livres selon l’inscription. Celle qui pend au-dessus du chœur pèse un peu plus de
cent livres. Toutes ces pièces représentent cent quinze centaines et demi de
livres.

C. 21. Campanae nostri ordinis non excedant pondus quingentarum librarum, ita
ut unus pulset et nunquam duo simul pulsent. (Statuta selecta capitulorum
generalium ordinis Cisterciensis, in Martène et Durand, Thesaurus novus
anecdotorum, tome IV, 1717, col. 1243-1279, cité par Mortet et Deschamps, 1923,
p. 34) C. 21. Les cloches de notre ordre ne doivent pas peser plus de cinquante
livres car un seul doit pouvoir la sonner et en aucun cas deux.

… cui immineat campanile altitudinis 1 brachiate tantum ad duas squillas solum,
que non amplius sint unaqueque c librarum, que pulsabuntur ad matutinas horas
et tempore vestri defuncti et vestrarum missarum ;… (in Delaville-Le-Roulx,
Cartulaire des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, tome I, 1894, n° 253, p. 192)
… que le campanile dépasse d’un bras au plus pour porter deux scilles
seulement qui ne sont pas de plus de cent livres chacune, qu’elles soient
sonnées pour les matines, les heures et au temps de vos défunts et de vos
messes ;…





Campana ex aere caeterisque metallis fieri jusserunt… (Albertus Aquensium, lib.
6, c. 40, publié dans MIGNE, P.L., tome CLXVI, col. 557A cité dans NIERMEYER,
1993, p. 122) Ils décidèrent de réaliser une cloche de bronze et de certains autres
métaux…

Campana quoque argento permixta, sonora atque dulcissima… (Historia sancti
Florentii Salmurensis, in Chroniques des églises d’Anjou, publiées par
Marchegay et Mabille, Société Historique de France, 1869 cité dans MORTET,
1911, p. 18) Cette cloche d’argent mêlée, sonore et très douce…



Ob recordationem non obliviscendae priorisque amicitiae rogamus nobis
transmitti aliquantum cupri, stanni, sive etiam plumbi. Volumus enim, si Deus
praeibit, grandem fundere campanam ad honorem Dei et S. Quirini. ( Gozperti
Tegernseensis Epistolae XVI, in MIGNE, P.L., tome CXXXIX) Devant le souvenir de
notre amitié inoubliable et de première importance, nous demandons de nous
transmettre une assez grande quantité de cuivre, d’étain ou encore de plomb.
Nous voulons en effet, si Dieu le veut, fondre une grande cloche en l’honneur de
Dieu et de saint Quirinus.
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Galterius fecit signum quod vocatur vox domini Galterius 349 fit ce seing qu’on
appelle la voix de Dieu.









































































Dedit tamen anulum pontificalem et dorsale bonum suo nomine inscriptum, cum
campana Cantabona vocata. ( Chronicon Hildesheimense , in MIGNE, P.L., tome
CXLI) Cependant, il donna l’anneau pontifical avec son nom inscrit au dos avec la



cloche nommée Cantabona.



In porticu basilicae, quatuor unius altitudinis erant maceriae, super quas, in alia
fabrica lignorum signa majora congruentis magnitudinis dependebant ;… (
Historia sancti Florentii Salmurensis , in Chroniques des églises d’Anjou ,
publiées par Marchegay et Mabille, Soc. Hist. de France, 1869, pp. 241-243) Dans
le portique de la basilique, se trouvaient des murs de clôture montant au quart de
la hauteur au-dessus de quoi de grands seings de dimensions concordantes
pendaient dans une construction de bois…
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[Vers 1104-1129 environ] Cujus tempore, burgus Sancti Frontonis et monasterium
cum suis ornamentis repentino incendio, peccatis promerentibus, conflagravit,
atque signa in clocario igne soluta sunt. Erat tunc temporis monasterium ligneis
tabulis coopertum… ( Fragmentam de Petragoricensibus episcopis, seu
epistome… , in C. Guigue, Archives de l’art Français , tome V, doc., 1857-58, p.
30) En ce temps, le bourg de Saint Front et le monastère avec ses ornements fut
détruit par un incendie brutal, du fait de leurs pêchés et les cloches furent
fondues par le feu dans le clocher. En ces temps, le monastère était couvert de
tablettes de bois 439 …

In qua non tutam sibi latebram fore auspicatus Ademarus 440 , turrim ligneam, de
qua signa dependebant, cum sex factionis suae sociis formidolosus conscendit.
… Adémar craintif monta à la tour de bois où pendaient les cloches avec six
factions de ses alliés.



Aliam quoque turrim super chorum positam quadratis lapidibus cooperiri fecit, ne
ejus signa festina ignis exustione, si forte contingeret, consumerentur, neve
pluviis glacialibus quandoque consumpta frangerentur. Il fit construire une autre
tour de pierre taillée posée au-dessus du chœur, afin que, si un malheur survient,
les cloches ne soient pas détruites par le feu et afin que, une fois consumées,
elles ne soient pas détruites par la pluie et le gel.

[1162]. … ita tamen quod prior non faciat ammodo municionem in ecclesia, nec in
clocherio, sine consilio Bertrandi Guilelmi, nec clocherius exaltetur ;… (
Cartulaire de Gellone , publié par Alaus, Cassan et Meynial, 1898, p. 468-469 cité
dans Mortet et Deschamps, 1923, p. 108) … ainsi qu’on ne fasse pas avant de
fortification complète de l’église ni du clocher sans l’avis de Bertrand Guilelm, ni
qu’on élève le clocher ;…







[1157]. C. 16. Turres lapidae ad campanas non fiant. […] [1274]. C. 25. Petitio
abbatis de Vallium-Villario de campanili lapideo faciendo : cum propter ventorum
impetum periculosum sit in illa abbatia facere ligneum campanile, exauditur,
dummodo quantitatem et formam debitam contra simplicitatem ordinis non
excedat. ( Statuta selecta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis , in
Martène et Durand, Thesaurus novus anecdotorum , tome IV, 1717, col.
1243-1279) [1157]. C. 16. On ne fera pas de tours de pierre pour les cloches. […]
[1274]. C. 25. La demande de l’abbé de Honcourt pour faire un campanile de
pierre du fait qu’à cause des vents forts, il est dangereux dans cette abbaye de
faire un campanile de bois, est entendu [et accepté] pourvu que cela n’excède
pas la taille et la forme recommandée par notre ordre.



















































Les cloches sonnoient à quarraignon par les églises et les abbayes (Chroniques
de Saint Denis, tome IV, p. 197 cité par GAY, 1887 : texte de 1370 reprenant un
texte de 1214).

Hodie conclusum est quod matutinae dicantur media nocte, et quod pulsentur
minores mediocresque cloche et sine carillono ( Acta ms. capit Paris , in DU
CANGE, 1886) Aujourd’hui, il est décidé que les matines seront dites au milieu de
la nuit et que l’on sonnera les cloches petites et moyennes et sans carillon.









Campana de 50 centenariis fudit, quam Hellembertus Havelbergensis Episcopus
consecravit, Petronellam nominans. ( Chronicon Montis Sereni , anno 1206, cité
dans DU CANGE, article campana , p. 56) On fondit une cloche de 50 centaines,
qu’Hellembert, évêque de Havelberg, consacra [baptisa], la nommant Petronelle.
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I. Artifices illi subtiles sunt qui fundunt campanas de ere sonoro, per quas in
ecclesiis horae diei denuntiantur motu batillorum et cordarum attractarum. (Jean
de Garlande, Dictionnarius , cité dans Mortet et Deschamps, 1923, p. 272) Des
artisans subtils sont ceux qui fondent des cloches d’airain sonore, par lesquelles
dans les églises les heures du jour 660 sont annoncées par le mouvement des
battants et la traction des cordes.























Concessi etiam ut ibi tintinnabula haberentur, et proprii famuli illius domus
audirent servitium, salvo pontificali et parochiali jure. ( Cartulaire de Marmoutier
pour le Dunois , édition Mabille, 1874, p. 167, cité dans MORTET, 1911, p. 363)
Nous concédons qu’ils aient des petites cloches et qu’elles ne soient entendues
que par leurs familiers dans leur maison pour le service, sans gêner les usages
pontificaux et parroissiaux.
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Concessimus ut campanam habeant in civitate in loco idoneo ad pulsandum ad
voluntatem eorum pro negotiis villae. (Charte communale de Tornac, in
Delaborde, Actes de Philippe Auguste, numéro 224, c. 36, cité dans NIERMEYER,
1993, p.122) Nous concédons qu’ils aient une cloche dans la cité dans le lieu
idoine pour la sonner selon leur désir pour les affaires commerciales 703 de la
ville.

Nota sex esse genera tintinnabulorum quibus in ecclesia pulsatur, scilicet squilla,
cymbalum, nola nolula seu dupla campana et signum . Squilla pulsatur in
triclinio, id est in refectorio, cymbalum in claustro, nola in choro, nolula seu dupla
campana in horologio, campana in campanili, signum in turri . (Durand, Rational ,
l. 1, c. 4, § 11) La note six est sur le genre des cloches qui sont sonnées dans
l’église, c’est-à-dire la squilla, le cymbalum, la nole, la nolule ou cloche double,
[la campane] et le seing. La squilla est sonnée dans le triclinium, c’est-à-dire le
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réfectoire, le cymbalum dans le cloître, la nole dans le chœur, la nolule ou double
cloche dans l’horloge, la cloche dans le campanile et le seing dans la tour.

Chapitre 86. Comment on doit sonner pendant le Carême. Pour mieux
comprendre, il faut savoir tout d’abord qu’il y a six types d’instruments que l’on
secoue : tintinnabulum, cymbalum, nola, nolula, campana et signa. On sonne le
tintinnabulum dans la chambre et le réfectoire ; le cymbalum dans le chœur, la
nole dans le monastère 704 , la nolule dans l’horloge, la cloche dans les tours.
Jérome utilise le diminutif de ce mot au sujet d’Esutochium dans sa retraite :
« jusqu’à quand peut-on sonner la campanule dans le cloître ? » […] Il est
généralement connu que durant tout le Carême, on ne doit pas « compousser »,
ni « repousser » (en effet, cela est toléré par le commun, tant par les habitudes
que par les vocabulaires), mais simpousser, c’est-à-dire simplement sonner aux
heures et aux matines. Et dans les église bien constituées, on sonne deux
cloches en premier, une pour appeler, l’autre pour commencer. A la troisième
[heure], on sonne trois cloches selon le nombre d’heures […], une pour se
déplacer, une autre pour rassembler et la troisième pour commencer. On procède
de la même façon pour sexte et none, et les cloches doivent simplement être
sonnées dans le même ordre aux matines. Pour la messe et les vêpres, on doit
sonner deux cloches. Dans les petites églises, la sonnerie doit seulement être
plus simple. Pour le jour du Seigneur et les grandes fêtes, selon la mesure où l’on
sonne dans les autres temps 705 .





Tria signorum praecipua tantum igni fuerunt subducta : scilicet, Vox domini
vocatum, et aliud a seniore Gelduino compositum necnon memoratum ab ejus
filio Gelduino factum. ( Historia sancti Florentii Salmurensis , in Chroniques des
églises d’Anjou , publiées par Marchegay et Mabille, Société Historique de
France, 1869 cité dans MORTET, 1911, p. 18) Trois cloches particulières furent
fondues par un tel feu :sans doute celle que l’on appelle Voix de Dieu et une autre
faite par le seigneur Gelduin et non faite à la mémoire de son fils Gelduin.

Factumque signum ab auctore suo, Gelduinus est dictum ; vocatur tamen ab soni
puritatem Clarellas… Ce seing est connu sous le nom de Gelduin par son auteur ;
on l’appelle également Clarelle du fait de la pureté de son son…
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http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche245.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche246.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche247.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche248.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche249.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche250.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche251.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche252.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche253.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche254.mp3


http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche255.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche256.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche257.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche258.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche259.mp3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2002/gonon_t/multimedia/cloche260.mp3


Deuxième partie : Corpus

485

AIN (01)



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

486

Rhône-Alpes LAGNIEU

1 1495 Saint Jean Baptiste

150 77,5 113 115 2000

gothiques

xps vincit xps regnat xps imperat xps ab omni malo nos defendat mentem sanctam
spontaneam honorem deo et patrie liberacionem lan mil cccc lxxxxv r a

Vierge à l'Enfant (2)
St Michel
Christ en croix

Do#5

R. A.

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 40

Fig. 41



Deuxième partie : Corpus

487

Rhône-Alpes THOIRY

1 1458

0 0 0 0 0

gothiques

LAN MIL CCCCL VM MESIRE P PEROLIER LE FIT A FER Z

Christ en croix
Vierge à l'Enfant
St Michel

Te deum laudamus

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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488

AISNE (02)



Deuxième partie : Corpus

489

Picardie ARCHON

2 1444

0 0 0 0 0

AVE MARIA GRACIA PLENA M CCCC XLIV

Cassée en 1859.
Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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490

Picardie BRAINE

2 1200 Hôtelde Ville

70 0 0 0 0

onciales

+ BON TEMPS ( sceau fondeur)

sceau du fondeur : cloche et pot

BON TEMPS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

491

Picardie CAMELIN

2 1361

0 0 0 0 0

oncialo-gothiques

JE PORTE LE NOM DE MISELLE JEHENNE DELVILLY QUI FU FAME BOCERE 
DE KAMELY ET ME FIT JEHAN JOUVENTE LAN M CCC XI & L

JOUVENTE Jean

Archives Berthelé
in Dutailly, Cloches du doyenné 
d'Hérancourt, 1884, p.27-28

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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492

Picardie LAON

2 1405 Cathédrale

0 0 0 0 0

gothiques

Vocis nocturnis pulsum diurnis miseris dego sum iuliannus ego de picos vocetur ao que 
bona quisque (-) bono icono deo qui (-) lan milo quatro cento quinto ipso xer iulio man 
vigesimo quinto +
Giles de Mourigny me fist

Monnaie
Autre

DE MOURIGNY Gilles

Tout à fait au sommet de la cathédrale

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 42



Deuxième partie : Corpus

493

Picardie ORGEVAL

2 1413

0 0 0 0 0

LAN M CCCC Z XIII + EMELINE LA HERMEE ME LEVA

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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494

Picardie ST PIERREMONT

2 1454

39 0 33 0 0

gothiques

IAN VAN DER GHEIN HEFT MI GHEGOTEN INT IAER M CCCC LIIII

VAN DER GHEIN Jean

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

495

Picardie VIEIL ARCY

2 1377 Eglise

0 0 0 0 0

oncialo-gothiques

+ LAN M CCC LXXVII ME LEVA HELVY FEME BERTRAN HERBELOT DE 
LAROCHE

Joseph BERTHELE, 1903

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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496

ALLIER (03)



Deuxième partie : Corpus

497

Auvergne LAPRUGNE

3 1200 Eglise

48 18 44 45 0

gothiques

+ Xps vincit xps regnat xps imperat xps aoi malo

Néant

La#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 43

Fig. 44
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498

Auvergne LAPRUGNE

3 1484 Eglise

92 50,85 72,8 72,6 0

gothiques

+ Ihs maria sancte joannes baptista ora pro nobis lan mil cccc l
xxxiiii nycolaus vocor

Grande croix
Christ en croix
Personnage en prière (2)
Vierge à l'enfant avec orant

Sol#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 45

Fig. 46



Deuxième partie : Corpus

499

Auvergne MONTAIGU LE BLIN

3 1403 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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500

Auvergne MONTEIGNET

3 1400 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

501

Auvergne MONTLUCON

3 1400 Eglise Notre Dame

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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502

Auvergne SAINT ANGEL

3 1452 Eglise

65 33,6 54,8 50,9 0

gothiques

+ Sancti micael ora pro nobis lan mil cccc l ii

Christ en croix
Vierge à l'enfant

Fa5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 47

Fig. 48



Deuxième partie : Corpus

503

Auvergne SAINT SORNIN

3 1400 Eglise

48 26,5 40 39,2 0

gothiques

+ Xps rex venit in pace + deux homo factus est

Néant

Ré#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 49

Fig. 50
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504

Auvergne SAUVAGNY LE COMTAL

3 1400 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

505

Auvergne SORBIER

3 1460 Eglise

60 30,5 50,2 48,4 0

gothiques

+ Mantam spontaneam onorem deo et patrie liberacionem
m cccc lx

Croix

Do#5

Le battant tape trop bas

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 51

Fig. 52
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506

Centre SOUVIGNY

3 1380 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

507

Auvergne SOUVIGNY

3 1408 Eglise

0 0 0 0 0

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

NON RELEVEE : N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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508

Auvergne VAUMAS

3 1100 Eglise

55 29,2 54,6 51,3 0

gravés

+ vox domini vocor +
mente santa spontanea honore de patrie liberacione A + CO + (gravé)

Néant

Sol#4

Fêlée à la libération

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 53

Fig. 54



Deuxième partie : Corpus

509

ALPES DE HAUTE 
PROVENCE (04)
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510

Provence-Alpes-Côte d'Azur ALLOS

4 1400 Eglise

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

511

Provence-Alpes-Côte d'Azur MOUSTIERS SAINTE MARIE

4 1477 Eglise

100 67,2 82 78,75 0

gothiques

xps venit i pace deus homo factus est + ihs nazarethus rex iudeorum  mil cccc lxx vii

Vier ge à l'Enfant (2)
Ecce homo (2)

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 55

Fig. 56
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512

Provence-Alpes-Côte d'Azur VERGONS

4 1483

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

513

ALPES MARITIMES 
(06)
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514

Provence-Alpes-Côte d'Azur SAINT SAUVEUR SUR TINEE

6 1300

0 0 0 0 0

oncialo-gothiques

+ MENTEM SANCTAM SPOTANEA HONOR DEO ET PATRIE LIBERATIONEM

Archives BERTHELE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

515

Provence-Alpes-Côte d'Azur TOURETTES SUR LOUP

6 1490 Eglise

54 0 50 52 90

gothiques

+ vox domini sonat

?? ??

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 57
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516

Provence-Alpes-Côte d'Azur VALDEBLORE

6 1452 Saint Dalmas du Plan

72 36,5 67,2 63 0

gothiques

mentem sanctam spontaneam honorem deo et patrie liberacionem +
m cccc lii

Christ en croix avec deux saints
Vierge à l'Enfant
Evèque

Do#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 58

Fig. 59



Deuxième partie : Corpus

517

Provence-Alpes-Côte d'Azur VALDEBLORE

6 1501 Saint Dalmas du Plan

59 30,6 51,4 50,9 0

gothiques

I n d e x iulli ad honorem dei et b m u m ccccc
et s dalmaci d astrie d

Vierge à l'Enfant
grande croix alphabétique
écu de Savoie (?) dans cercle de laurier

Fa#5

Toutes les photos sont ratées

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 60
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518

ARDECHE (07)



Deuxième partie : Corpus

519

Rhône-Alpes BOURG SAINT ANDEOL

7 1400 Hôpital

0 0 0 0 0

NON RELEVEE CAR 
INACCESIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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520

Rhône-Alpes BOURG SAINT ANDEOL

7 1401 Eglise

0 0 0 0 0

Ré#7

NON RELEVEE
cloche des heures. Relevé dans 
Berthelé, Ephemeris campa, fasc VI, 
1911

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 61



Deuxième partie : Corpus

521

Rhône-Alpes BOURG SAINT ANDEOL

7 1475 Eglise

126 0 112 118 0

gothiques

mentem sanctam spontaneam honorem deo et patrie liberacionem
sancta maria ora pro nobis

Vierge à l'Enfant (2)
Ecce homo (2)
Armes de la ville (2)
St Michel
Indéterminé

Te deum laudamus

Fa#4

clocher très venteux. Le relevé a été 
prudent

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 62

Fig. 63
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522

Rhône-Alpes TOURNON

7 1486 Collégiale St Julien

110 60,7 83 82,3 0

gothiques

+ xps vincit xps regnat xps imperat xps ab oi malo nos deffendat ano dni m cccc lxxx vi
purnat (cl)

Vierge à l'Enfant
Ecce homo
Sceau (dans l'inscription)
Monnaie (2)

déposée dans l'église

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 64

Fig. 65



Deuxième partie : Corpus

523

ARDENNES (08)
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524

Champagne MONTHERME

8 1498 Eglise des Hauts Buttés

61 34 49,15 47,75 0

gothiques

+ guille toignel escuier seigneur de mery et demoiselle marguerite la falmariee sa feme me 
leverte lan mil cccc iiiixx z xviii

Fa6

Revue Historique Ardennaise, 1910

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 66

Fig. 67



Deuxième partie : Corpus

525

ARIEGE (09)
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526

Midi-Pyrénées BASTIDE DE SEROU

9 1387 Eglise

102 58,15 80,1 75 0

oncialo-gothiques

+ LAUDO DEUM VERUM VOCO PLEBEM COLLIGO CLERUM DEFUNCTOS 
PLORO...
+ CUNTORUM AIT TERROR DEMONIOR UM IOHES BONALINGA ME FIT - 
BRUNETI + ....
+ MARNBODETA
Bas de la panse : deodrdit

Monnaies
Vierge à l'Enfant
Fuite en Egypte
Annonciation
Saints
Autres décors illisibles
Monnaies
Sceau du fondeur (3)

Végétale

Sol#5

BONALINGA Johannes

Pièce exceptionnelle
Lecture Berthelé de la dernière ligne : 
iohes bonalinga me fecit die VII madii 
ano dni m ccc lxxx+vii

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 68

Fig. 69



Deuxième partie : Corpus

527

Midi-Pyrénées CAMON

9 1300 Horloge communale

0 0 0 0 0

INACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 70
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528

Midi-Pyrénées L'HERM

9 1300 Eglise

42 0 40 0 0

A FULGUR ET TEMPESTATE ERLIBA NOS DOMINE

INACCESSIBLE
Archives Berthelé
Cloche découverte en 1883

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 71



Deuxième partie : Corpus

529

Midi-Pyrénées LAROQUE D'OLMES

9 1385 Eglise

110 0 103 109 0

oncialo-gothiques

+ vox domini sonat + xps rex venit in pace deus homo factus est + anno dni ccc lxxxv die 
mensis madii

Fa#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 72

Fig. 73
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530

AUBE (10)



Deuxième partie : Corpus

531

Champagne BLAINCOURT SUR AUBE

10 1500 Eglise

118 64,75 88 86,27 0

gothiques

xps vincit xps regnat xps ab omni malo nos defendat ame messire ieha lumekot p prieur
de ce lieu

Monnaie (2)
Vierge à l'enfant
Ecce Homo

Sol4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 74

Fig. 75



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

532

Champagne LES CROUTES

10 1300 Eglise

54 33,3 45,25 42,4 0

gothiques

+ ave maria gratia plena dominus tb dom

Crucifix (4)
Monnaies (3)

Fa#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 76

Fig. 77



Deuxième partie : Corpus

533

Champagne VILLEMAUR SUR VANNE

10 1482 Eglise

73 41,6 61,84 58 0

gothiques

+ defunctos ploro pestem fugo decoro m cccc lxxx ii

Néant

Do#5

Très forte usure

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 78

Fig. 79
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534

AUDE (11)



Deuxième partie : Corpus

535

Languedoc-Roussillon ALZONNE

11 1400 Eglise

49 27,25 46,15 43,1 0

gothiques

+ ave maria gracia plena +

Sceau du fondeur

Do5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 80

Fig. 81



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

536

Languedoc-Roussillon BELCAIRE

11 1500 Eglise

106 0 95 100 0

gothiques

+ XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO NOS 
DEFENDAT (nepus lan mccccc) en petits caractères

Christ en croix, Vierge à l'Enfant, Blason 
à trois fleur de lys, deux indéterminés

Végétale

Do#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 82



Deuxième partie : Corpus

537

Languedoc-Roussillon CHALABRE

11 1330 Eglise Notre Dame

0 0 0 0 0

gothiques

+Ihs ma laus deo honorem...

Sceau (grand)
Ecce homo

Sol#6

NON RELEVEE EN PROFIL

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 83
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538

Languedoc-Roussillon CHALABRE

11 1500 Eglise St Pierre

72,5 0 0 0 0

Ré 4

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 84



Deuxième partie : Corpus

539

Languedoc-Roussillon PLAIGNE

11 1450 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE
A revoir éventuellement (ensemble 
important, possibilité d'avoir une 
échelle sur place)

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 85



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

540

Languedoc-Roussillon ROQUEFERE

11 1400 Eglise

76 34,4 58,6 54,8 0

aviformes

IHS AVE M TRANCIENS PER MEDIUM ILLORUM

Croix
Ecce Homo
St Georges terrassant le dragon
Christ en Croix avec Marie et

Végétale avec oiseau

Do#5

Fondeurs aux oiseaux

Oxydation importante. Le métal se 
désquame. Les problèmes sont 
identiques à ceux rencontrés sur la 
cloche de Roquefeuil.

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 86

Fig. 87



Deuxième partie : Corpus

541

Languedoc-Roussillon ROQUEFEUIL

11 1500 Eglise

96 53,1 74 72 0

gothiques

+XPS VINCIT XPS REGNAT XPS AB OMNI MALOS // NOS DEFENDAT//L'AN 
MCCCCC EXELO XXX ABRIL (romain)

Christ en croix avec Marie et Jean B. St 
Michel terrassant le dragon (2X)
Vierge sur le trône
Croix en frise

Rinceaux et oiseaux (2X)

Fa#6

fondeur aux oiseaux

Système de sonnerie original. Deux 
battants dans la cloche pour tirer deux 
notes à l'aide d'un système de carillon 
élémentaire. Deux cloches utilisées 
ainsi. Même attaque qu'à Roquefère.

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 88

Fig. 89



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

542

Languedoc-Roussillon SAINT PAPOUL

11 1400 Cathédrale

105 63 86,8 81 0

gothiques

mentem sanctam spontaneam honorem deo et patrie liberacionem
iesu xpc filii dei divi miserere nobis cristus vincit cristus regnat cristus imperat

Annonciation (2)
Indéterminé
Dormition (2)
Adoration des Mages
Christ en gloire et tétramorphe (2)
Christ en croix (2)
Fuite en Egypte (2)
Sceau de l'abbaye (4)

Sol#4

TRES BELLE PIECE. A 
RAPPROCHER DE CELLE DE 
L'HERM (31) ET D'AUTERIVE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 90

Fig. 91



Deuxième partie : Corpus

543

Languedoc-Roussillon SALLES D'AUDE

11 1331

60 0 -71 0 0

animalier

ANO DNI M° CCC° XXX° I
VOX DNI SONAT

Christ en croix (2)

BM, 28, 1862, p. 85

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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544

AVEYRON (12)



Deuxième partie : Corpus

545

Midi-Pyrénées LE MONASTERE Par RODEZ

12 1490 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

546

Midi-Pyrénées NANT

12 1443 Eglise des Cungs

0 0 0 0 0

gothiques

IHS AVE MARIA GRATIA PELA
LAN MIL CCCC XXXX III

Vierge à l'Enfant bénissant (2)
Ecce Homo (2)

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

547

Midi-Pyrénées PONT DE SALARS

12 1466 Eglise

63,5 32,5 53 49,6 0

gothiques

+ VOX DNI SONAT LAN M CCCC LXVI

Christ en gloire (2)
Sceau (2)

Ré#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 92

Fig. 93



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

548

Midi-Pyrénées SENERGUES

12 1200 Chapelle de Montarnal

51 25,6 48,4 45,2 0

gothiques

+ A DEI MARIA GRACIA PLENA DOMINUS

La#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 94

Fig. 95



Deuxième partie : Corpus

549

BOUCHES DU RHONE 
(13)



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

550

Provence-Alpes-Côte d'Azur FOS SUR MER

13 1100

0 0 0 0 0

onciales

AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINU

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

551

Provence-Alpes-Côte d'Azur TARASCON

13 1469 Collégiale Ste Marthe

135 67,3 106,85 107,1 0

gothiques

xps rex venit in pace deux laudamus mentem sanctam spontaneam honorem deo et patrie 
liberacionem
mestre jehan mere le boeteusme fit lan mil cccc lxix

Sceaux de la collégiale
Monnaies
Blasons de la ville (tour à gauche et fleur 
de lys à droite)

végétale

Mi5

ADDE Simon, SERJEAN 

pas classée dans la bonne commune!!
sur baie d'où relevé partiel

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 96

Fig. 97
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552

CALVADOS (14)



Deuxième partie : Corpus

553

Basse-Normandie FONTENAILLES

14 1202 Eglise

65 0 64 70 0

rouleaux

x v x r x iperat m cc ii +

EXPOSEE AU MUSEE BARON 
GERARD DE BAYEUX
NON RELEVEE EN PROFIL

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 98

Fig. 99
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554

Basse-Normandie GRANGUES

14 1400 Eglise

57 30 43 42,5 0

gothiques

nostre dame d grengues

Fa#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 100

Fig. 101



Deuxième partie : Corpus

555

Basse-Normandie RUCQUEVILLE

14 1403

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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556

CANTAL (15)



Deuxième partie : Corpus

557

Auvergne ANTIGNAC

15 1472 Eglise

58 31,5 51,15 47,6 0

gothiques

+ xps rex venit in pace + deus homo factus est m ccccc
lxx ii s petre

Vierge à l'enfant
Ecce homo

Mi5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 102

Fig. 103
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558

Auvergne BRAGEAC

15 1466 Eglise

68 36,5 55 54 0

gothiques

+ ihs ma sanctam manten spontanean honoran deo lan mil cccc lxvi

Vierge à l'enfant (2)
Ecce Homo (2)

Do#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 104

Fig. 105



Deuxième partie : Corpus

559

Auvergne LE FALGOUX

15 1493 Eglise

75 39,5 61 58,85 0

gothiques

+ ihs rex venit in pace deus homo factus est + lan m cccc lxxxxvi

Vierge à l'enfant
St Jean Baptiste portant Agnus Dei (2)
St Martyr avec épée
St François (2)
Ecce Homo
St Martyr avec calice
Calvaire avec vierge de pitié

Frises végétales avec Te deum 
laudamus (encadré de lions ailés)

Do5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 106

Fig. 107
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560

Auvergne PEYRUSSE

15 1475 Eglise

88 49,2 73,85 71,05 0

gothiques

+ xps vincit xps regnat xps imperat xps ab oi malo nos defendat lan m
cccc l xx v

Ecce Homo (2)
Vierge à l'enfant
St Michel

Frises végétales (2)

La#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 108

Fig. 109



Deuxième partie : Corpus

561

Auvergne ST PAUL DE SALERS

15 1467 Eglise

49 25,5 39,1 38,75 0

gothiques

Xps rex venit in pace deus homo factus est

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié
Te deum laudamus

Végétale

Sol5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 110

Fig. 111
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562

Auvergne ST PAUL DE SALERS

15 1467 Eglise

53,5 28 47,5 44,4 0

gothiques

+ Ave Maria gracia plena dns tecum lmcccc lxvii

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié
Te deum laudamus

Végétale

Fa#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 112

Fig. 113



Deuxième partie : Corpus

563

CHARENTE (16)



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

564

Poitou-Charentes FOUQUEURE

16 1100 Eglise

0 0 0 0 0

Vox domini super nos

Ephemeris Campanographica, I, 1910
Cloche découverte en 1907 à Ebréon 
et achetée en 1957

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 114



Deuxième partie : Corpus

565

Poitou-Charentes FOUQUEURE

16 1290 Eglise

0 0 0 0 0

Sancta Apollonia virguo martir ora pro nobis

Ephemeris Campanographica, I, 1910
Cloche découverte en 1907 à Ebréon 
et achetée en 1957

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 115
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566

Poitou-Charentes GUIZENGEARD

16 1495 Eglise

0 0 0 0 0

INACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 116



Deuxième partie : Corpus

567

Limousin PUYREAUX

16 1487

0 0 0 0 0

gothiques

+ SANCTE LAURENTI ORA PRO NOBIS F LA MIL CCCC NN (xx) VN POR 
PUYREAU

Christ en croix Te deum laudamus

MR (Sceau)

Moulage de l'inscription au musée 
d'Angoulême

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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568

CHARENTE 
MARITIME (17)



Deuxième partie : Corpus

569

Poitou-Charentes LA GENETOUZE

17 1400 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

Joseph BERTHELE, 1903

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

570

Poitou-Charentes ST JEAN D'ANGELY

17 1277 Eglise

0 0 0 0 0

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

Joseph BERTHELE, 1903

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

571

Poitou-Charentes ST SEINE L'ABBAYE

17 1466 Eglsie

0 0 0 0 0

gothiques

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

Joseph BERTHELE, 1903

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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572

Poitou-Charentes SAINT SIMON DE PELLOUAILLE

17 1500 Eglise

67 35,5 56,6 54,4 0

gothiques

+ sancte sp~u imonde ora pro nobis nivelet me fit lan m ccccc

IHS
Armes

Fleurs de lys

Ré6

NIVELET

Cette cloche devrait être tourner pour 
éviter sa fêlure

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 117

Fig. 118



Deuxième partie : Corpus

573

Poitou-Charentes VILLARS LES BOIS

17 1472 St Victurnien

72 40,4 58,75 57,35 0

gothiques

s viouriani mentem sanctam spontaneam honorem deo et patrie liberacionem m cccc l xx ii

Christ pantocrator
Vierge à l'Enfant

Do5

Cloche à tourner
Très ouvragée, lettres simples

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 119

Fig. 120
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574

CHER (18)



Deuxième partie : Corpus

575

Centre BERRY-BOUY

18 1400 Château de Bouy

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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576

Centre BOURGES

18 1372 Cathédrale St Etienne

160 0 0 0 0

METROPOLI DATUM BITURIE SIC ME POLI PREFECIT CURSIB DUX 
JOHANNES COMES PICTAVIE HORARII PRECO SIM CIVIBUS LA MIL CCC 
LXXII +

La

NON RELEVEE
Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 121



Deuxième partie : Corpus

577

Centre BOURGES

18 1450 Hôtel Jacques Cœur

31 16,75 29 27 0

gothiques

(cœur) me fist faire iacques (cœur) au mois de m (cœur) cccc l
iuillet

Végétales

Exposée dans le Palais

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 122

Fig. 123
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578

Centre CELLE-BRUERE

18 1300 Eglise de la Celle

38 0 40 42 0

gothiques

+ scs silvane ora pro nobis

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 124



Deuxième partie : Corpus

579

Centre CELLE-CONDE

18 1200 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 125
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580

Centre CHALIVOY-MILON

18 1300 Eglise

53 28,5 51,2 46 0

gothiques

+ a m

Fa5

Inscription courte

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 126

Fig. 127



Deuxième partie : Corpus

581

Centre DUN SUR AURON

18 1489 Beffroi de Ville

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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582

Centre MEHUN SUR YEVRE

18 1394 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

583

Centre MERY ES BOIS

18 1400 Eglise

85 46,5 69,5 67,85 0

gothiques

+ ihs sancte firmine ora pro nobis sancte...
...

Grande croix
Vierge à l'enfant
St Michel
Christ en croix
Sceau de fondeur

Végétales

Sol#5

Pièce de mauvaise qualité
Dais gothiques très décorés

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 128

Fig. 129
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584

Centre NEUILLY EN DUN

18 1300 Eglise

47 23,85 41 40,4 0

gothiques

Hec est vocat aut bibituros fratres prensuros

La#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 130

Fig. 131



Deuxième partie : Corpus

585

Centre NOZIERES

18 1400 Eglise

67 36,5 61,25 57 0

gothiques

+ S sulpice ora pro nobis m a bardo c o n
b p c p i l

Croix (6)

Do#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 132

Fig. 133
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586

Centre SIDIAILLES

18 1239 Eglise

82 43,5 68,3 64,75 0

onciales

anno dni m cc xxx ix
+ mentem sanctam spontaneam honorem deo et patriae liberacionem

Do5

TRES BON ETAT
RESTAURATION EN 2000

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 134

Fig. 135



Deuxième partie : Corpus

587

Centre SOULANGIS

18 1400 Eglise

72 36 59 58 0

gothiques

+ Ihesus + maria + s + barbara + s +martine + ora + pro + nobis

Vierge à l'enfant (2)
Ecce Homo

Do5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 136
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588

CORREZE (19)



Deuxième partie : Corpus

589

Limousin CONCEZE

19 1475 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

+ Salvator... terra... maria ora pro nobis...
anno m° cccc° lxx° v°

Vierge à l'Enfant (2)
Christ de pitié (2)

Dans ce clocher, il y a une horloge 
ancienne (XVIIè??) A CLASSER

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 137
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590

Limousin DAMPNIAT

19 1478 Eglise

69 34,35 56,3 55 0

gothiques

+ XPS REX VENIT IN PACE DEUX HOMO FACTUS EST
+ SI BLASI BEATE DEFENDE NOS A TEMPESTATE ANNO DñI M° CCCC° 
LXX° VIII° + TE DEUM LAUDAMUS

Vierge à l'Enfant
Christ de pitié

Ré#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 138

Fig. 139



Deuxième partie : Corpus

591

Limousin ESTIVAUX

19 1474 Eglise

0 0 0 0 0

Clocher-mur =>inaccessible

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 140
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592

Limousin LAMONGERIE

19 1400 Eglise

0 0 0 0 0

Clocher-mur

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

593

Limousin MOUSTIER-VENTADOUR

19 1475 Eglise

0 0 0 0 0

INACCESSIBLE
Dans un petit clocheton, sur la croisée

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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594

Limousin ROSIER D'EGLETONS

19 1400 Anc. chap. Meaumont

0 0 0 0 0

INACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

595

Limousin SARRAN

19 1493 Eglise

60 32 51,5 50 0

gothiques

XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO NOS 
DEFENDAT
LAN MIL CCCC IIIIxx XIII

Christ en croix
St Jacques
Indéterminé (1)

Mi6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 141

Fig. 142
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596

Limousin SAINT BONNET L'ENFANTIER

19 1477 Eglise

56 26,45 46,9 44,62 0

gothiques

+ IHS MARIA + SAN BONET LAN MIL CCCC LXXVII

Vierge à l'Enfant
Christ de pitié

Te deum laudamus

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 143

Fig. 144



Deuxième partie : Corpus

597

Limousin VEYRIERES

19 1476 Eglise

81 0 79 81 0

gothiques

XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OI MALO NOS DEFENDAT

Vierge à l'Enfant
Christ de pitié
St Michel
Indéterminé
St Pierre (3)
St Jacques (3)
Croix en frise (2)
Sceau du fondeur : IC (cloche) AL

Végétale et Te deum Laudamus

La#5

ICAL

Tournée récemment
Resoudée anciennement : fêlure 
intérieure seulement

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 145

Fig. 146
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598

COTE D’OR (21)



Deuxième partie : Corpus

599

Bourgogne BROCHON

21 1500 Eglise

83 46 69,8 66 0

gothiques

+ mentem sanctam spontaneam honorem deo et patria liberacionem deo + lan mil vc
+ gras amen marguerite gav tb cronlas net

Grande ceoix
St Georges
Vierge à l'enfant
Christ en croix

Florale

La5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 147

Fig. 148
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600

Bourgogne DIJON

21 1383 Eglise Notre Dame

184 0 0 0 0

Très variés : voir cloche 2

BEZOT Thomas

NON RELEVE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 149



Deuxième partie : Corpus

601

Bourgogne DIJON

21 1383 Eglise Notre Dame

44 0 32 36 0

Armes de Bourgogne (2)
Armes de france (2)
Armes
Arbre (3)
Lévrier (3)
Sceau du fondeur (BT et cloche très 
évasée) Ré#6

BEZOT Thomas

NON RELEVEE EN PROFIL
Sans doute de la même date que la 
grande : décor très original identique

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 150
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602

Bourgogne FORLEANS

21 1339 Eglise

72 37 57 57,6 0

gothiques

+ sa barbara ora pro nobis ihs maria lan m ccc xxx viiii

Croix

Ré5

Plus ancienne que le classement ne 
l'indique

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 151

Fig. 152



Deuxième partie : Corpus

603

Bourgogne LIERNAIS

21 1300 Eglise

45 22 37,1 37,3 0

gothiques

+ ie suis preco q preconise devat les autres le servise z uo di q faire no fit mos i soignour 
de thil
+ preco sum ante iudisem

Néant

Sol6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 153
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604

Bourgogne MONTBARD

21 1430 Jacquemart H. de V.

92 48,15 72,75 68,6 0

gothiques

+ scte (...)chisce poisexi (...) spoctart (?) lan mil cccc xxx
maria

Vierge à l'enfant avec ange (2)
Christ en croix (2)

Do7

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 154

Fig. 155



Deuxième partie : Corpus

605

Bourgogne MONTOILLOT

21 1412 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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606

Bourgogne RUFFEY LES ECHIREY

21 1300 Eglise

140 0 0 0 0

+ MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM AMEN
+ SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS

N'EXISTE PLUS. Refondue en 1973!

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

607

Bourgogne SANTENAY

21 1475 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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608

COTES D’ARMOR (22)



Deuxième partie : Corpus

609

Bretagne CALLAC

22 1418 Eglise

54 30,7 43,5 41,7 0

gothiques

ie fu faite a notre dame de bomel lan m cccc xviii

Néant

Sol6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 156

Fig. 157
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610

Bretagne GUINGAMP

22 1430 Eglise

106 56,15 83,6 80,4 0

gothiques

+ b michel o pennec ma brun fabrice lan mil cccc xxx

Néant

Do6

Déposée dans l'église

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 158

Fig. 159



Deuxième partie : Corpus

611

Bretagne LANVOLLON

22 1404 Eglise

55 28,3 48,3 48,5 0

+ s bonome nomine sum dum sono laudo deum + en la
m cccc iiii i alen l galven a

Néant

La5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 160

Fig. 161
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612

Bretagne MORIEUX

22 1494 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE : l'escalier n'existe 
plus

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

613

Bretagne TREDREZ

22 1400 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS : Refondue en 1947

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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614

Bretagne TREGLAMUS

22 1500 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS : Refondue à la fin 
des années 70

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

615

CREUSE (23)



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

616

Limousin CHAVANAT

23 1200 Eglise

50 27,5 47,15 43,85 0

onciales

+ VOX DN SONAT + IHS

Fleur de lys dans les lettres O

Sol#6

Resoudée avec des agrafes de fer

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 162

Fig. 163



Deuxième partie : Corpus

617

Limousin SAINT AGNANT DE VERSILLAT

23 1490 Eglise

88 43,3 72,6 72,3 0

gothiques

+ BARBARA SANCTA DEUM PRO NOBIS ORA LAN M° CCCC° LXXX° X°

Vierge à l'Enfant (2)
Christ de pitié (2)
Te deum laudamus
Sceau du fondeur : cloche dans un ovale, 
environ 1cm de haut

Ré6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 164

Fig. 165
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618

Limousin SAINT ELOY

23 1326 Eglise

71 35,7 59,7 56 0

onciales

+ SCE ELEGI ORA PRO NOBIS ANNO DNI M° CCC° XX° VI°

La croix est patée
sur la croix : sceau du fondeur : croix 
dans un "cercle" polylobé, dans un cercle

Si4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 166

Fig. 167



Deuxième partie : Corpus

619

DORDOGNE (24)
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620

Aquitaine CEYNAC ET SAINT JULIEN

24 1200 Eglise de St Julien de Castelnaud

48 0 0 0 0

rouleaux

+ S MARIA MAGDALENA + ORA P NOB

Clocher-mur => INACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 168



Deuxième partie : Corpus

621

Aquitaine TERRASSON LA VILLEDIEU

24 800 Eglise de la Villedieu

39 0 45 0 0

Pièce exceptionnelle. Inaccessible car 
dans un clocher-mur.
A DEPOSER ET A PRESENTER 
DANS L'EGLISE. EN FER
Plus proche d'une sonnaille que d'une 

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 169
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622

DOUBS (25)



Deuxième partie : Corpus

623

Franche-Comté ATHOSE

25 1456 Eglise

67 33,75 49,3 51,1 0

gothiques

Ihs maria (...) lan mil cccc lvi
(minuscule gothique illisible en deuxième ligne)

Grande croix
Vierge à l'enfant

Do5

Il faut une corde pour aller la voir...

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 170

Fig. 171
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624

Franche-Comté TALLENAY

25 1420 Eglise

64 32,1 53,1 52,45 0

gothiques

ave maria gracia plena dominos tecon + lan m cccc xx

Christ en croix
Vierge à l'enfant

Mi5

Rechargée

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 172

Fig. 173



Deuxième partie : Corpus

625

Franche-Comté VILLERS-BUZON

25 1400 Eglise

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 174
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626

DROME (26)



Deuxième partie : Corpus

627

Rhône-Alpes ROMANS SUR ISERE

26 1200 Tour Jacquemart

67 33,5 49,25 47,9 0

onciales

+ xps vincit xps regnat xps imperat xps nos custodiat amen

Néant

Fa6

Déposée au musée de la chaussurea

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 175

Fig. 176
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628

Rhône-Alpes ROMANS SUR ISERE

26 1200 Tour Jacquemart

67 33,6 50,4 48,75 0

onciales

+ xps rex venit i pace deus homo factus est  e nos salvet ame

Néant

Sol6

déposée au musée de la chaussure

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 177

Fig. 178



Deuxième partie : Corpus

629

Rhône-Alpes VALENCE

26 1493 Eglise St Jean

150 76,3 106,7 109,3 2000

gothiques

(ihs) homes veuilles pensant toujours en dieu tandis quon conte les heures en ce lieu car 
faicte suis par bonne leaulté en valence par la communauté
la mil cccc lxxxx iii

Vierge à l'Enfant
Ecce homo
Christ en croix
St Jean Baptiste (2)
St Michel
St Georges
Ste Barbe
Armes de Valence (3)
médaillon IHS (dans l'inscription)

Te deum laudamus

Fa#5

Très belle pièce

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 179

Fig. 180
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630

Rhône-Alpes VALENCE

26 1493 Eglise St Jean

62 33,16 46,8 45,9 0

gothiques

Ihs Maria lan mil cccc iiiixx et xiii

Vierge à l'Enfant
Ecce homo
St Jean Baptiste
St Georges
Ste Barbe
Armes de Valence
médaillon IHS Ré5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 181



Deuxième partie : Corpus

631

Rhône-Alpes VALENCE

26 1493 Eglise St Jean

62 33,16 46,8 45,9 0

gothiques

Ihs maria lan mil cccc iiiixx et xiii

Vierge à l'Enfant
Ecce homo
St Jean Baptiste
St Michel
Ste Barbe
Armes de Valence
médaillon IHS Fa#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 182

Fig. 183
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632

EURE (27)



Deuxième partie : Corpus

633

Haute-Normandie ECOUIS

27 1300 Eglise

46 27 35,6 34 0

onciales

+ ave : maria

Néant

Do6

suspendue devant la sacristie

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 184

Fig. 185
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634

Haute-Normandie EVREUX

27 1406 Tour de l'Horloge

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

635

Haute-Normandie LES ANDELYS

27 1462 St Sauveur du Petit Andelys

73 39,75 61,5 58 0

Grande croix
Vierge à l'enfant
Sceau du fondeur

Si4

GAREL Nicolas

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 186

Fig. 187
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636

Haute-Normandie VERNON

27 1426 Eglise

124 67,5 100,15 99,2 0

gothiques

+ bautaine ie suis apelee a deus mil et cinq cens pesee fete mil quatre cens xxi en la fin du 
mois de iuillet

Néant

Ré#4

Déposée dans la tour Sud-Ouest

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 188

Fig. 189



Deuxième partie : Corpus

637

EURE ET LOIR (28)
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638

Centre GALLARDON

28 1403

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

639

Centre SANCHEVILLE

28 1495 Eglise

35 19 28,25 27 0

gothiques

+ lan mil cccc iiiixx et xiiiii pour la chapelle de vovye e martin

Néant

Ré#6

Déposée dans le chœur

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 190

Fig. 191
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640

FINISTERE (29)



Deuxième partie : Corpus

641

Bretagne PENCRAN

29 1365 Eglise

104 61,75 84,15 81,2 0

gothiques

+ maria damel et rogerus frater eius de curtraco fecerut nos anno dni m ccc lxv

Néant

Sol6

DAMEL Roger et Marie

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 192

Fig. 193
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642

Bretagne QUIMPER

29 1312 Cathédrale

97 49,5 87,6 83 0

gothiques

MODO HERUUS CAMPANA DICTA PIA COMPLETUR QUANDO MARIA III + 
III C QUATER TERIIS ANNUS CONSTAT
+ LAM LABOR EST PLANUS ET IN HOC PREFUISIT ALANUS LAUDES VIDE 
DEO LEDDERE SIC MONEO (III)*6

Fa#4

Gravées sur le cerveau : Buet et 
Maidon 1 12 1950

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 194

Fig. 195



Deuxième partie : Corpus

643

GARD (30)
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644

Languedoc-Roussillon ARAMON

30 1486 Eglise

110 0 0 0 0

Fa3

in "Chant des cloches, Voix de la 
Terre"

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

645

HAUTE GARONNE (31)
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646

Midi-Pyrénées AUTERIVE

31 1400 Eglise

0 0 0 0 0

IESUS CHRISTUS MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET 
PATRIE LIBERACIONEM

CLOCHER-MUR
Archives Berthelé
Même fondeur que Lherm et St 
Papoul

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

647

Midi-Pyrénées BAREN

31 1300 Eglise

0 0 0 0 0

CLOCHER-MUR

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 196
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648

Midi-Pyrénées CINTEGABELLE

31 1432 Eglise

0 0 0 0 0

Croix en Te deum laudamus
Sceau communal

La clé n'est pas à la mairie...
Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

649

Midi-Pyrénées CIRES

31 1472 Eglise

0 0 0 0 0

DEPOSEE SUR UNE BAIE DU 
CLOCHER

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 197
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650

Midi-Pyrénées GOUDEX

31 1400 Eglise

0 0 0 0 0

CLOCHER-MUR

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 198



Deuxième partie : Corpus

651

Midi-Pyrénées GRAGNAGUE

31 1400 Eglise

0 0 0 0 0

CLOCHER-MUR

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 199
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652

Midi-Pyrénées LABARTHE SUR LEZE

31 1350 Eglise

0 0 0 0 0

+ AVE + MARIA + GRACIA + PLENA

CLOCHER-MUR
Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

653

Midi-Pyrénées LHERM

31 1300 Eglise

89,5 50,4 70 67 0

oncialo-gothiques

+ XPS REX VENIT IN PACE DEUS HOMO FACTUS EST

Christ en croix (2)
Christ en gloire avec évangélistes (2)
Nativité
Bergers (2)
Epiphanie (2)
Baptême du Christ (2)
Fuite en Egypte (4)

Même fondeur que St Papoul et 
Auterive

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 200

Fig. 201
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654

Midi-Pyrénées MARQUEFAVE

31 1477 Eglise

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

655

Midi-Pyrénées MONTESQUIEU-VOLVESTRE

31 1492 Cathédrale

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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656

Midi-Pyrénées MONTGAILLARD-LAURAGAIS

31 1300

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

657

Midi-Pyrénées ODARS

31 1400 Eglise

83,5 48,7 68,5 65,4 0

gothiques à crosillons

+ SANTI ESPIRITU AB SI ..... BASIA IHS P D

La#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 202

Fig. 203
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658

Midi-Pyrénées PEYSSIES

31 1492 Clocher-pignon

0 0 0 0 0

CLOCHER-MUR

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

659

Midi-Pyrénées PORTET DE LUCHON

31 1469 Eglise

0 0 0 0 0

CLOCHER-MUR

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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660

Midi-Pyrénées PRESERVILLE

31 1400 Eglise

0 0 0 0 0

AVE MARIA GRA PLENA

CLOCHER-MUR

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 204



Deuxième partie : Corpus

661

Midi-Pyrénées SACCOURVIELLE

31 1200 Eglise

59,5 33 50,85 48,7 0

onciales

+ IHS VOX DOMINI SONAT QUE TEMPESTATEM FUGAT

Mi6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 205

Fig. 206
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662

Midi-Pyrénées SAUBENS

31 1473 Eglise

0 0 0 0 0

Iesus autem transiens per medium illorum ibat

CLOCHER-MUR
Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 207



Deuxième partie : Corpus

663

Midi-Pyrénées SAINT AVENTIN

31 1300 Eglise

86 45 73,15 72,1 0

gothiques

+ MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACION
EM

Vierge à l'Enfant (2)
Christ en croix (2)

Fa#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 208

Fig. 209
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664

Midi-Pyrénées SAINT AVENTIN

31 1477 Eglise

88 46,15 69,8 68,85 0

gothiques

IHS XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO NOS 
DEFENDAT + LAN MIL CCCC LXXVII SANCTE AVANTINE

Christ de Pitié
Vierge à l'Enfant
St Aventin
St Michel
Ecu de France

Végétale + Te Deum Laudamus, 
Rosettes

Sol5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 210

Fig. 211



Deuxième partie : Corpus

665

Midi-Pyrénées SAINT GAUDENS

31 1356 Collègiale

114 64 95,5 91 0

oncialo-gothiques

+ AVE MARIA GRACIA PLENA .... PLEBEM VOCO CONGREGO CLERUM
AN DOMINI M° CCC° L° VI° D M S SENHERII FECIT

Christ en croix (3)
Sceau du fondeur (3)

Sol5

SENHERIUS S.

Lettres enluminées : le O contient une 
Cène

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 212

Fig. 213
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666

Midi-Pyrénées SAINT JULIA

31 1400 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

XPS VINCIT XPS IMPERAT XPS REGNAT XPS ABO

Vierge à l'Enfant
St Michel
Ecce Homo

Te deum laudamus

CLOCHER-MUR
Archives Berthelé
ARAGON, 1893

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 214



Deuxième partie : Corpus

667

Midi-Pyrénées SAINT JULIA

31 1400 Eglise

62 0 55 0 0

gothiques

CHRISTUS REX VENIET IN PACE DEUX HOMO FACTUS EST IHS

Ecce Homo
Vierge à l'Enfant

ARAGON, 1893

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 214
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668

Midi-Pyrénées SAINT JULIA

31 1426 Eglise

90 0 0 0 0

gothiques

LAN MCCCXCXVI (écusson de St Julia)
IMBER NEBULA PONDUS BENEDICAT VOS DIVINA MAJESTAS
ET FILI S SPS A N STS S AMEN

Ecusson de la ville (3)
Sceaux consulaires (2)

ARAGON, 1893

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 214



Deuxième partie : Corpus

669

Midi-Pyrénées SAINT JULIA

31 1470 Eglise

61 0 50 0 0

gothiques

LAN M CCCC LXX IHS + MARIA VOX DNI SONAT

CLOCHER-MUR
Archives Berthelé
ARAGON, 1893

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 214
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670

Midi-Pyrénées SAINT PIERRE DE LAGES

31 1300

0 0 0 0 0

AVE MARIA GRACIA PLENA

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

671

Midi-Pyrénées SAINT SAUVEUR

31 1400 Eglise

0 0 0 0 0

CLOCHER-MUR

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 215
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672

Midi-Pyrénées TOULOUSE

31 1397 Eglise St Nicolas

0 0 0 0 0

en le an mil ccc xcvii b abbat de cadun bernat de meren x iohana danio sa molhe me bati 
(sceau abbé; sceau abbaye)

Monnaies
Sceaux...

On ne peut vraiment l'approcher.
Provient de l'Abbaye de Cadouin (24)

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 216



Deuxième partie : Corpus

673

Midi-Pyrénées TOULOUSE

31 1300 St Sernin

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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674

Midi-Pyrénées VERFEIL

31 1400

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

675

Midi-Pyrénées VILLATE

31 1400 Eglise

0 0 0 0 0

AVE MARIA GRACIA PLENA

CLOCHER-MUR
Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 217
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676

Midi-Pyrénées VILLENOUVELLE

31 1300 Eglise

67 31,5 53,1 53,5 0

gothiques à croisillons

IOHS LIA E nome ius

Christ en croix avec la Vierge et Marie 
Madeleine
Sceau (3)
Sceau du fondeur

Fa#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 218

Fig. 219



Deuxième partie : Corpus

677

Midi-Pyrénées VILLENOUVELLE

31 1400 Eglise

44 0 0 0 0

MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECOM

Massacre des innocents
Mages devant Hérode
Stes femmes au tombeau
Deux personnages debout
Sceau (cloche en 1 et 4)

Bas-reliefs limités par des filets haut 
et bas : même fondeur que LHERM 
(thème icono aussi)

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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678

GERS (32)



Deuxième partie : Corpus

679

Midi-Pyrénées MARAVAT

32 1490 Eglise

0 0 0 0 0

CLOCHER-MUR

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 220
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680

Midi-Pyrénées MARSAN

32 1300 Eglise

0 0 0 0 0

CLOCHER-MUR

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 221



Deuxième partie : Corpus

681

GIRONDE (33)
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682

Aquitaine AUBIAC

33 1400 Eglise

52 26,5 44,4 43 0

gothiques

DAIOYNA DE LA MOTADAE ROc AOST ...
VGC EUBIAC TI...

Mi5

Dans un clocher-mur. On ne peut pas 
en faire le tour

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 222

Fig. 223



Deuxième partie : Corpus

683

Aquitaine GAJAC

33 1400 Eglise de Trazits

63 32,6 53,2 51,5 0

gothiques

+ SANCTE XPOFORE ORA PRO NOBIS DE TRAZITATE MARIA

Fa5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 224

Fig. 225
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684

Aquitaine LIBOURNE

33 1200 Musée Robin

48 27,3 49,25 46,6 0

gothiques

ILLISIBLE : SUITE DE LETTRES INCOHERENTE

Déposée dans le superbe Musée 
Robin. Passer par l'archiviste 
municipal. Provient de l'Hôtel de Ville

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 226

Fig. 227



Deuxième partie : Corpus

685

Aquitaine LIBOURNE

33 1400 Musée Robin

64 41,6 64 59 0

gothiques

+ MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO EXPATRIE
(sur cerveau) LIBERACIONEM

Dite Libnourne B

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 228

Fig. 229
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686

Aquitaine LIBOURNE

33 1400 Chapelle de Condat

0 0 0 0 0

gothiques

... ORA PRO NOBIS FAICTE

Vient du Bassigny??

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 230



Deuxième partie : Corpus

687

Aquitaine POMPEJAC

33 1400 Eglise

0 0 0 0 0

Le clocher attend tranquillement de 
tomber

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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688

Aquitaine QUIMSAC

33 1487 Eglise

0 0 0 0 0

Clocher fermé...

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

689

Aquitaine VILLENEUVE

33 1491 Eglise

73 36,8 57,8 56,7 0

gothiques

LAN MIL QUATRE CENS QUATRE XX ET XI DE SAINT VINCENT EN BORGES 
IHS MARIA ORA PRO NOBIS AMEN

Vierge à l'Enfant
Christ de pitié
Grande croix

Mi5

Il y a une cloche patrimoniale

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 231

Fig. 232
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690

HERAULT (34)



Deuxième partie : Corpus

691

Languedoc-Roussillon AGEL

34 1400 Eglise

59 0 60 56 0

gothiques

+ vox dni sonat

Néant

Fa6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 233

Fig. 234
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692

Languedoc-Roussillon BALARUC LE VIEUX

34 1400 Eglise

92 44,4 70,7 70,5 0

gothiques

+ xps vincit xps regnat xps imperat xps ab omni malo nos deffendat

Monnaie (denier de Maguelone) (5)
Sceau du fondeur

Fa6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 235

Fig. 236



Deuxième partie : Corpus

693

Languedoc-Roussillon BESSAN

34 1388

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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694

Languedoc-Roussillon CASTELNAU DE GUERS

34 1400 Eglise

41 20 36,1 34 0

gothiques

Ave maria regina pe

Christ en croix

Ré6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 237

Fig. 238



Deuxième partie : Corpus

695

Languedoc-Roussillon CERS

34 1400

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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696

Languedoc-Roussillon CESSENON

34 1462

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

697

Languedoc-Roussillon CESSENON

34 1412 Château

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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698

Languedoc-Roussillon CLERMONT L'HERAULT

34 1350

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

699

Languedoc-Roussillon JONQUIERES

34 1350 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

+ ave maria gratia plena

Monnaie (2)

Sol6

NON RELEVEE, mais lisible

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 239
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700

Languedoc-Roussillon LA LIVINIERE

34 1350 Eglise St Etienne

100 60,7 87,3 83,2 0

gothiques

xps vincit xps regnat xps imperat xps ab omni malo
nos defendat

Néant

Si4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 240

Fig. 241



Deuxième partie : Corpus

701

Languedoc-Roussillon MONTAGNAC

34 1492 Eglise

103 61,2 86,5 83,5 0

gothiques

gabriel + vocor (IHS) ave m + lan + m cccc lxxxxii fuit factum hoc sinbalum

Vierge à l'Enfant
Ecce homo
St Jérome
I M entourant une cloche dans un cercle 
(signature)

Te deum laudamus

Fa#4

M I

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 242

Fig. 243
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702

Languedoc-Roussillon MONTPELLIER

34 1362 Eglise St Cléophas

0 0 0 0 100

gothiques

+++ sti antoni ora pro nobis

Monnaie (5)
Sceaux (2)
Contre-sceaux (2)

Do8

NON RELEVEE (au sommet d'un mur 
pignon)
Cloche achetée en 1909 par le curé, 
provenant de l'hôpital-hospice 
d'Aigues-Mortes.

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 244



Deuxième partie : Corpus

703

Languedoc-Roussillon MONTPELLIER

34 1450 Couvent des Cordeliers

0 0 0 0 0

gothiques

+ IESUS+  +MARIA+
Laudo deum verum populo voco congrego clerum
Defunctos ploro pestem fugo festa decoro
Haec vox cunctorum sit terror daemoniorum
Mentem sanctam spontaneam honorem deo et patrie liberacionem

Tiré de Gariel : "series praesulum 
magalonensium et montpeliensium", 
Toulouse, 1652
Cloche du milieu du XVè siècle

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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704

Languedoc-Roussillon MURVIEL LES BEZIERS

34 1400

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

705

Languedoc-Roussillon NISSAN LES ENSERUNE

34 1492 Horloge

91 50,9 73 70,7 0

gothiques

xps vincit xps regnat xps imperat xps ab omni malo nos defendat amen
fiat lan mial cccc lxxxxii

Néant

Do#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 245

Fig. 246
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706

Languedoc-Roussillon NIZAS

34 1400 Eglise

65 31,9 53,4 51,5 0

gothiques

+ IHS a fulgure tempestate libera nos domine

Néant

La6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 247

Fig. 248



Deuxième partie : Corpus

707

Languedoc-Roussillon OCTON

34 1200 Eglise

66 30 60,7 59,25 0

onciales

+ ave maria gra plena dominus tecum+
+ vox domini sonat

Vierge à l'Enfant (4)
Tétramorphe
St François (??)
St Jacques
Croix (3)

Fa#4

Très belle pièce

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 249

Fig. 250
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708

Languedoc-Roussillon PAULHAN

34 1444 Eglise Ste Croix

73 38,6 63,4 59 0

gothiques

xps vincit xps regnat xps + ihs ma + fbsite partes adbrse
lan mil cccc xliiii iuipat

Vierge à l'Enfant (2)
Ecce homo (2)

Guirlande

Do6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 251

Fig. 252



Deuxième partie : Corpus

709

Languedoc-Roussillon PERET

34 1486 Eglise

67 31,8 53,7 52,75 0

gothiques

xps vincit xps regnat xps in perat xps ab omni malo
nos defen dat
lan mil cccc lxxxvi

Vierge à l'Enfant (2)
Ecce homo
Indéterminé

Fa5

La clé est sous la nappe

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 253

Fig. 254
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710

Languedoc-Roussillon SAINT BAUZILLE DE LA SYLVE

34 1450

60 0 0 0 0

gothiques

+ VERBUM CARO FACTUM EST ET HABITAVIT IN NOBI

Sceau rond de Maguelone
Monnaies (2)
Sceau octogonal du fondeur

Joseph BERTHELE, 1914

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

711

Languedoc-Roussillon SAINT CHINIAN

34 1400 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 255



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

712

Languedoc-Roussillon SAINT ETIENNE DE GOURGAS

34 1489 Eglise

95 50,5 71,9 72,6 0

gothiques

+ ihs mentem sanctam spontaneam honorem deo et patrie liberacionem s paule ora pro 
nobis
en mars lan mil cccc lxxxix

Vierge à l'Enfant (2)
Ecce homo (2)
Croix en éléments de frise

Te deum laudamus, végétale

La5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 256

Fig. 257



Deuxième partie : Corpus

713

Languedoc-Roussillon SAINT GENIES DE FONTEDIT

34 1401 Eglise

61 30,5 51,6 51,7 0

gothiques

+ ihs transies per mediu illorum ibat mil cccc i n

Fleurons (2)
Cloche

Ré#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 258

Fig. 259
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714

ILLE ET VILAINE (35)



Deuxième partie : Corpus

715

Bretagne BAUSSAINE

35 1463 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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716

Bretagne SAINT ARMEL

35 1486 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

717

INDRE (36)
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718

Centre BRION

36 1350 Eglise

43 24,1 39,5 37,3 0

gothiques

Pierre de la verilhe me fit faire sancte magdalenae

Ecce Homo

La5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 260

Fig. 261



Deuxième partie : Corpus

719

Centre CHITRAY

36 1422 Eglise

38 18,3 36,3 34,7 0

gothiques

s qernaqes lan m cccc xx ii

Néant

Si5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 262

Fig. 263
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720

Centre DIOU

36 1200 Eglise

45 23,3 43,5 41 0

onciales

+ sancte clemens ora pro nobis

Néant

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 264

Fig. 265



Deuxième partie : Corpus

721

Centre GEHEE

36 900 Eglise

49 22 48 43,4 0

Néant

Néant

Fa6

CLOCHE A CLASSER 
IMPERATIVEMENT

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 266

Fig. 267
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722

Centre GEHEE

36 1350 Eglise

25 12,5 20,15 20,2 0

oncialo-gothiques

+ ave maria gracia plena

Néant Végétales

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 268

Fig. 269



Deuxième partie : Corpus

723

Centre POMMIERS

36 1494 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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724

Centre PRUNIERS

36 1492 Eglise

77 39,25 64,1 63,9 0

gothiques

+ ihus + ma + paulesgueurap sancta barbara lan mil iiiic iiiixx et douze

Vierge à l'enfant
Christ en croix
St Michel

La#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 270

Fig. 271



Deuxième partie : Corpus

725

Centre SAINT LACTENCIN

36 1300 Eglise

70 38,5 61,3 57,75 0

onciales

sancte martine oret voce p a nobis virgo maria

Néant

Ré4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 272

Fig. 273
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726

Centre SAINT MARTIN DE LAMPS

36 1462 Eglise

53 27 46,2 42,6 0

gothiques

+ ihs m ave maria gracia plena dns tecom l m cccc l xii

Néant

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 274

Fig. 275



Deuxième partie : Corpus

727

Centre VELLES

36 1400 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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728

INDRE ET LOIRE (37)



Deuxième partie : Corpus

729

Centre BERTHENAY

37 1483

0 0 0 0 0

gothiques

+ MIL CCCC IIIIXX Z M MARIE AY NON QUI TEMPESTE FAICT FOUIR DE SI 
LOIN QUE ON NE PEULT OUIR

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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730

Centre BOURGUEIL

37 1300 Ancienne Abbaye

78 39,5 69,5 65,7 0

onciales

+ Amore mache nomen porto simic (...)

Néant

Fa5

Cloche ressoudée anciennement. Le 
beffroi va peut-être être refait

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 276

Fig. 277



Deuxième partie : Corpus

731

Centre CHEMILLE SUR INDROIS

37 1367 Eglise

80 44,3 72,6 69,2 0

onciales

sa maria ora pro nobis m ccc lxvii ysenbert
fist (...)
legendi dan iohan coulon prior (...)

Néant

Do#5

YSENBERT

Rechargée en 1999

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 278

Fig. 279
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732

Centre CHINON

37 1399 Château

0 0 0 0 0

HENRI CRESSANT ME FIT + GE SUY ORDENEE POUR SONNER LES HOURES 
A AULELOGE DE CHINON FU FAITE LAN MIL III(CCC) IIII(XX) XIX

La5

CRESSANT Henri

NON RELEVEE
Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 280



Deuxième partie : Corpus

733

Centre CHINON

37 1400 Couvent des Franciscaines

0 0 0 0 0

NON TROUVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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734

Centre MARCILLY SUR VIENNE

37 1400

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

735

Centre PORTS SUR VIENNE

37 1400 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 281
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736

Centre SAINT ANTOINE DU ROCHER

37 1431 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 282



Deuxième partie : Corpus

737

Centre TOURS

37 1390 Cathédrale St Gratien

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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738

ISERE (38)



Deuxième partie : Corpus

739

Rhône-Alpes BRION

38 1400 Eglise

47 0 0 0 0

gothiques

+ AVE MARIA SALVALTERRA GRA PLENA SALVALFRUIT

Sceau du fondeur (4)

Si

N'EXISTE PLUS REFONDUE EN 
1951
VALLIER, p. 13

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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740

Rhône-Alpes CESSIEU

38 1400 Eglise

81 0 0 0 0

gothiques

+ IHS MA XPS VINSIT XPS REGNAT XPS INPERAT XPS ABOI MALO NOS 
DEFENDAT
+ CSTE MARTINE + TE DEUM LAUDAMUC MENTE SANCTA CPOTANEA 
HONORE DE + & PRE LIBERATIONEN

Si

N'EXISTE PLUS
VALLIER, p. 12

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

741

Rhône-Alpes CRAS

38 1400 Eglise

46 23,25 42,25 40 0

gothiques

+ s leodegari ora pro nobis m s philipe karel cure me fit ferre

Rien

Sol#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 283

Fig. 284
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742

Rhône-Alpes DIONAY

38 1464 Chap. St Jean le Fromental

42 0 0 0 0

gothiques

+ XPS VINCIT XPS RENAT XPS INPERAT MCCCCLXIIII

Do #

NON RELEVEE
VALLIER, p. 10

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 285



Deuxième partie : Corpus

743

Rhône-Alpes EYZIN-PINET

38 1400 Eglise de Chaumont

49 26 42,25 39,5 0

gothiques

ihs m + scte georgii ora pro nulo + a

Vierge à l'Enfant (2)
2 dragons superposés

La6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 286

Fig. 287
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744

Rhône-Alpes FOUR

38 1495 Eglise

65 33,4 54 51,15 0

gothiques

ihs xps rex venit in pace deus homo factus est anno dni
mlo cccc nona gesimo quito

Rien

Ré#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 288

Fig. 289



Deuxième partie : Corpus

745

Rhône-Alpes FROGES

38 1400 Eglise

82 0 0 0 0

gothiques

+  XPS VINCIT XPS REGNAT XPS INPERAT AVE MARIA GRACIA PLENA 
DOMINUS TECUM

IHS
St Michel
Vierge à l'Enfant
Ecce Homo (2)

La#

N'EXISTE PLUS
VALLIER, p. 12

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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746

Rhône-Alpes GRENOBLE

38 1300 St Laurent

0 0 0 0 0

onciales

TRIPLICI MISPRINCIPIU FUIT ICT M C TER

Cloche détruite en 1840.
VALLIER, p. 1

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

747

Rhône-Alpes LAVAL

38 1463 Eglise

81 0 0 0 0

gothiques

+ SALVA TERRA + A+VE + MARIA + GRACIA + PLENA + DNS + TEC + L + M 
+ CCCC + LXIII

Agnus Dei
Vierge à l'Enfant
Christ en croix
Croix (2)

La

NON RELEVEE
VALLIER, p. 9

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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748

Rhône-Alpes LAVAL

38 1400 Eglise de Prabert

49 0 0 0 0

gothiques

MARIA SCTUS DEUX SCTUS FORTIS SCTUS ET IMMORTALIS M NOBIS

IHS

Fa

NON RELEVEE
VALLIER, p. 10

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

749

Rhône-Alpes PISIEU

38 1459 Eglise

46,5 24,3 39,75 37,6 0

gothiques

+ xps vincit xps regnat xps imperat xps ab omni 
s malo nos deffendat + ave maria gracia p

Rien végétale (2)

Si5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 290

Fig. 291
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750

Rhône-Alpes QUINCIEU

38 1400

61 0 0 0 0

+ MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PAT

Mi

NON RELEVEE
VALLIER, p. 10

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

751

Rhône-Alpes RUY-MONTCEAUX

38 1400 Eglise de Montceaux

54 0 0 0 0

gothiques

+ IESUS MARIA XPUS VINCIT XPUS REGNAT XPS INPERAT

Do

N'EXISTE PLUS
VALLIER, p. 11

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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752

Rhône-Alpes SAVAS-MEPIN

38 1400 Eglise de Savas

60 31,5 50,6 48 0

gothiques

+ ave maria gracya plena dominus tecon bened

Ré#5

début XVè

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 292

Fig. 293



Deuxième partie : Corpus

753

Rhône-Alpes SEREZIN DE LA TOUR

38 1400 Eglise

71 34,9 57 57 0

gothiques

+ iesus + maria + omdimn + salbanc + sb + oess sdi oratpnob T

Rien

Do5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 294

Fig. 295
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754

Rhône-Alpes SERMERIEU

38 1400 Eglise

68 0 0 0 0

gothiques

+ IHS + MARIA + XPS + VIXITXPSREGNATXPS

Do #

N'EXISTE PLUS
VALLIER, p. 14

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

755

Rhône-Alpes SAINT JULIEN DE L'HERMS

38 1350 Eglise

59 29,8 53,25 49,5 0

onciales

saint elligin ora nobis patar chabanddoa manite pis
mame

Néant

Fa5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 296

Fig. 297
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756

Rhône-Alpes SAINT LATTIER

38 1350 Eglise

73 0 0 0 0

gothiques

+ XPS REX VENIT IN PACE DEUS HOMO FACTUS EST

Vierge à l'Enfant (2)
Ecce Homo (2)
Sceau (4) de François de G

Do

NON RELEVEE
VALLIER, p. 2

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

757

Rhône-Alpes SAINT ONDRAS

38 1400 Eglise

71 0 0 0 0

gothiques

(Fleur de lys) IHUSMARIACRISTUS VINCITCRISTUSREPNATCRISTUS 
ABOIMALODEUSNOSDEFENDAT

Croix en Te deum laudamus

Si

N'EXISTE PLUS
VALLIER, p. 13
les lettres de l'inscription se 
chevauchent

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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758

Rhône-Alpes SAINT PIERRE D'ENTREMONT

38 1400 Eglise

93 0 0 0 0

gothiques

+IHSAVEMARIAGRACIAPLENADNSTECUMBENEDICTATUINMULIERIBUS

Ecce Homo
Christ en croix
Vierge à l'Enfant
St Michel
Sceau du fondeur

Sol #

N'EXISTE PLUS
VALLIER, p. 13
C et S systématiquement inversés

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

759

Rhône-Alpes SAINT PIERRE DE COMMIERS

38 1400 Eglise

53 0 0 0 0

gothiques

LAUDATE DOMINOM IN SIN BALIS BENE SONAM TIBUS

Croix
Christ en croix
Agnus Dei
Vierge à l'Enfant

N'EXISTE PLUS
VALLIER, p. 13
Fêlée à l'époque de Vallier

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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760

Rhône-Alpes VENOSC

38 1451 Eglise

62 0 0 0 0

+ IHS AVE MARIA GRACIA PLENA DNS TECUM
+ SANCTE PETRE ORA PRO NOBIS LEN MIL CCCC LI

Ré

N'EXISTE PLUS
VALLIER, p. 9

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

761

Rhône-Alpes VOIRON

38 1350 Chapelle ND de Grâce

61 0 0 0 0

gothiques

+ METE SCAM SPOTANEU HONORE ET PATE LIBERATIONEM

Sol

N'EXISTE PLUS
VALLIER, p. 8. Cloche "très haute 
pour son diamètre"

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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762

JURA (39)



Deuxième partie : Corpus

763

Franche-Comté GIGNY

39 1500

0 0 0 0 0

minuscules gothiques

Mentem sanctam spontaneam honorem deo et patrie liberacionem Jesus autem transiens 
per medium illorum ibat Te deum laudamus

MAIRE Jean

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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764

Franche-Comté LARRIVOIRE

39 1500 Eglise St Georges

60 32,5 50,4 47,5 0

gothiques

+ ihs maria cancta katerina vocor + lan mil vc
te deum laudamus + iesus autem transiens per medium illorum ibat

fleur
sceau de fondeur

texte

Sol5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 298

Fig. 299



Deuxième partie : Corpus

765

Franche-Comté LES PIARDS

39 1488 Chapelle St Rémy

63 32 53,3 51,5 0

gothiques

ihs ave maria gracia plena dominus tecum
ad m cccc lxxxviii iiii decebi
+ q (s) u hic ca sub dni hic subscripti ecclia stiti de ferodi dau guill et ste piardi

Annonciation
Ecce Homo
Vierge à l'enfant
Sceau du fondeur
St Evèque
Christ en croix

Ré5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 300

Fig. 301



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

766

Franche-Comté MOIRANS DE JURA

39 1500 Eglise

54 32,1 43,9 40,85 0

gothiques

iesus transiens per medion illoron ibat
laudate domine omnes gentes

Aigle
Vierge à l'enfant
St Michel
St Barthélémy
Indéterminé

végétales avec vignes

Sol5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 302

Fig. 303



Deuxième partie : Corpus

767

LOIRE (42)
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768

Rhône-Alpes CLEPPE

42 1466 Eglise

60 32,75 52,7 49,75 0

gothiques

+ ihs + maria + gracia plena fut fayt lan m° cccc° lxvi p ranact
te deum laudamus

Vierge à l'Enfant
Ecce homo
St Michel
St Evèque
St indéterminé (sur ciel étoilé)

Fa5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 304

Fig. 305



Deuxième partie : Corpus

769

Rhône-Alpes GENILAC

42 1472 Eglise

126 73,25 101,9 99,6 0

gothiques et romaine

rpelatur et aerear adomo tua QZS dne spiles ne quitte
et furlgurum um discedat malignitas tempestatum celu
fi et fbc (4fleurons) ihs maria sancti bartholome et qenezi orate pro nobis lan mil cccc lxxii

Vierge à l'Enfant
Martyr (2)
St indéterminé (2)
St Martin
Ste Barbe
St Joseph
Croix (4)
Armoiries

motifs

Ré#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 306

Fig. 307
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770

Rhône-Alpes LERIGNEUX

42 1490 Eglise

87 41 72,2 69,6 0

gothiques

xps vincit xps regnat xps imperat xps ab oni malo nos deffendat + anno m° cccc° lxxxx

Vierge à l'Enfant (2)
Christ en croix (2)

végétales (2)

La5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 308

Fig. 309



Deuxième partie : Corpus

771

Rhône-Alpes MONTBRISON

42 1481 Eglise St Pierre

130 67,9 103,9 101 0

gothiques

+ ihs + maria + xps vincit xps regnat xps imperat xps ab omni malo nos deffendat
maria vocor cujus honore fondor lan mil cccc quatre vins et ung le boitens me fit

Sceaux et fleur de lys (8)
blasons (2)

Ré#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 310

Fig. 311
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772

Rhône-Alpes ROZIER-COTES D'AUREC

42 1400 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

773

Rhône-Alpes SALVIZINET

42 1400 Eglise

67 35 51,9 49,4 0

Rien

Croix (2) Te deum laudamus

Fa5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 312

Fig. 313
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774

HAUTE-LOIRE (43)



Deuxième partie : Corpus

775

Auvergne LE PUY EN VELAY

43 1000 Hôtel Dieu

0 0 0 0 0

Rinceaux, au cerveau

Déposée au Musée Crozatier

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 314

Fig. 315
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776

Auvergne SAINT ANDRE DE CHALENCON

43 1499 Chap. de Chalencon

72 38,75 55 52 0

gothiques

ihs allait et venait parmi eux m cccc lxxxx viiii

Vierge à l'Enfant (2)
Ecce homo
Christ en croix
Ste Barbe
St Evèque

Te deum laudamus

Fa6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 316

Fig. 317



Deuxième partie : Corpus

777

LOIRE ATLANTIQUE
(44)
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778

Pays de la Loire LA CHEVALLERAIS

44 1447 Eglise

41 21,7 34,9 33,8 0

gothiques

+ DAME OLIVE DE LA CCI PRIOURESSE ... M CCCC XLVII

Ré6

Déposée dans le chœur

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 318

Fig. 319



Deuxième partie : Corpus

779

Pays de la Loire MOUAIS

44 1422 Eglise

54 27,3 48,2 45,5 0

gothiques

G JUBIER NOUS FIST T II + S JULIEN DE MOAYE M CCCC XX II

Sol5

JUBIER G.

Cloche déposée

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 320

Fig. 321
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780

LOIRET (45)



Deuxième partie : Corpus

781

Centre CHARME

45 1300 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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782

Centre MONTARGIS

45 1380 Château

0 0 0 0 0

JOUVENTE Jean

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

783

Centre ORLEANS

45 1454 Hôtel des Créneaux

62 35,8 56,7 52,25 130

gothiques

lan mil cccc cinquante et quatre en notre aignan fondu et fait par bon entente sans y 
frapper coup de meignan

Néant

Anses à protomée de lion

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 322

Fig. 323
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784

Centre ST BENOIT SUR LOIRE

45 700 Abbaye

31 20 24 22,8 0

Fa5

Cloche mérovigienne, découverte sous 
un sol du Xe siècle lors de la 
reconstruction des bâtiments 
conventuels.
BERLAND, 1975

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 324

Fig. 325



Deuxième partie : Corpus

785

Centre VIGLAIN

45 1403 Eglise

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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786

LOT (46)



Deuxième partie : Corpus

787

Midi-Pyrénées BELMONT-BRETENOUX

46 1475

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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788

Midi-Pyrénées PEYRILLES

46 1200 Eglise du Dégagnazes

0 0 0 0 0

A + O (Oméga) MATEUS ME FECIT
Gravé: Dum signat hoc signum fugiat procul omne malignum tonitru Triumphat Ihs naz 
rex iudeorum

Mathieu

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 326



Deuxième partie : Corpus

789

Midi-Pyrénées PINSAC

46 1400 Eglise de Bastit

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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790

LOT ET GARONNE
(47)



Deuxième partie : Corpus

791

Aquitaine FAUILLET

47 1400 Eglise

58 29,4 47,3 44,57 0

gothiques

+ IHS MARIA FILIUS IAC HO CIMBALUM RATECELEBTE MARIE DEI 
AMOTADA
LAS JURIDICIONIS DEL OUSUENC

Te Deum Laudamus

Ré#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 327

Fig. 328
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792

LOZERE (48)



Deuxième partie : Corpus

793

Languedoc-Roussillon ALBARET LE COMTAL

48 1400 Eglise St Barthélémy

79,5 0 0 0 0

La#3

in "Chant des cloches, Voix de la 
Terre"

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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794

Languedoc-Roussillon MAS SAINT CHELY

48 1362 Eglise

45 24,8 38 37,5 0

onciales

+ martinus vocor a d m c c c l
xii
(japartiens a st come (gravé))

sceau du fondeur

La#5

Jean ROCHAYRON

Très belle pièce

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 329

Fig. 330



Deuxième partie : Corpus

795

MAINE ET LOIRE
(49)
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796

Pays de la Loire AVRILLE

49 1300 Eglise

65 31,9 61,5 60,7 0

onciales

+BENEDICTI+ + HOC + VENITE

Mi6

Cloche achetée vers 1884 à un certain 
Guillaume fondeur de cloches. Elle 
était alors entière et a été accordée

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 331

Fig. 332



Deuxième partie : Corpus

797

Pays de la Loire BEHUARD

49 1400 Eglise Notre Dame

33 17,3 29,5 26,6 0

gothiques

+ AVE MARIA

Vierge à l'Enfant avec 2 saints
Christ en croix avec Vierge et Marie 
Madeleine

Do#7

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 333

Fig. 334



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

798

Pays de la Loire BLOU

49 1463 Eglise

110 55,15 83,6 83 0

gothiques

+ S MARTINUS S XPICTUS VINCIT XPICTUS REGNAT XPRICTUS IMPERAT 
FAIT LAN MIL CCCC LXIII PECANT
DEUX MILLES LIVRES

Vierge à l'Enfant
Armes de France

Fa#5

Répertoire historique et archéologique 
de l'Anjou, 1962, p. 312

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 335

Fig. 336



Deuxième partie : Corpus

799

Pays de la Loire CHENILLE-CHANGE

49 1400 Eglise

44 21,15 37,7 35,5 0

gothiques

+ GEFFROY FERRE ET CAFEMME

La6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 337

Fig. 338
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800

Pays de la Loire ETRICHE

49 1400 Eglise

27 14,4 23,6 22,6 0

gothiques

(FDL) + F M GUILLOTEAU (3FDL) + (Armes de France)

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 339

Fig. 340



Deuxième partie : Corpus

801

Pays de la Loire MARTIGNE-BRIAND

49 1480 Chap. de Sousigné

39,5 0 33,5 32,5 39

gothiques

+ LAN MIL CCCC IIII XX ECEY FUT FET E
ARNOUL TINAULT BILLANOME

THIBAULT Arnoul

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 341
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802

Pays de la Loire NOYANT LA PLAINE

49 1450 Eglise

50 27 44,75 41,6 0

gothiques

+ IHS L M CCCC L UX S M MADALEUE I DE BROYZES (S à l'envers)

Fa#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 342

Fig. 343



Deuxième partie : Corpus

803

MANCHE (50)
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804

Basse-Normandie AVRANCHES

50 1446 Eglise St Saturnin

109 54,6 89,5 87,15 0

gothiques

+ AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM A DñI CCCC XL VI 
SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS + (médaillon fondeur)

Mi5

Médaillon : cloche entourée de 2 
oiseaux et M NACTOU

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 344

Fig. 345



Deuxième partie : Corpus

805

MARNE (51)



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

806

Champagne EPERNAY

51 1491

160 0 0 0 0

gothiques

GAULTIER ABBE DESPARNAY MA FAIT FAIRE IE VO DYS VRAY ME LEVA 
KATHERINE MARGUERITE MARIE ESTOYET NOMES MES PARINS PIERRE 
AUBELIN JEH FEUILLET
LAN M VC IX ANS MOINS JE FUS CY MISE HORS DE LEURS MAINS... EN MO 
DS NO KATHERINE SANS NULS SEURNOM IHS MARIA

Monnaie
Sceau

CAMUS Jean

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

807

Champagne LE GAULT-SOIGNY

51 1479 Eglise

86 41,5 64,25 65,2 0

gothiques

+ IHS MARIA O MATER DEI MEME TO MEI XPS VINCIT + LAN MIL CCCC 
LXXIX

La4

Forte usure de l'anse

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 346

Fig. 347
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808

Champagne ST MARTIN L'HEUREUX

51 1463 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

.... me leverent...

Joseph BERTHELE, 1903

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

809

Champagne TAISSY

51 1200 Eglise

59 32,3 50 47,5 0

onciales

+ XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT OO

Fa5

A CLASSER

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 348

Fig. 349
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810

MAYENNE (53)



Deuxième partie : Corpus

811

Pays de la Loire FROMENTIERES

53 1461 Château de Baubigné

0 0 0 0 0

INACCESSIBLE. De plus, celle qui 
est en place paraît plus récente

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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812

Pays de la Loire JUVIGNE

53 1496 Eglise

37 19,3 31,15 29,5 0

gothiques

+ L IIII XX XVI MIGDALIGAULT PRIEURS

Do7

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 350

Fig. 351



Deuxième partie : Corpus

813

Pays de la Loire LAVAL

53 1484 Musée

62 33 54,4 52,25 0

gothiques

+ POUR DIEU SERVIR ENSONEGLISE AUXIDEPARMESRS DE CHAPITRE
PRENNON DE PRIME POURTRITRE LAN MIL CCCC IIIIXX QUATRE

Dans l'entrée du musée

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 352

Fig. 353
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814

Pays de la Loire RASILLY

53 1461 Edifice privé

0 0 0 0 0

+ LAN MIL CCCC SESANTE I IEHAN DE RASILLE ME FIT FAIRE

Armes de france

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

815

MEURTHE ET MOSELLE 
(54)
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816

Lorraine TOUL

54 1396 Eglise St Gengoult

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

817

MEUSE (55)
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818

Lorraine BAUDONVILLIERS

55 1450 Eglise

48 33,7 36 32,6 0

gothiques

ILLSIBLE

Fleur de lys dans l'inscription

Do5

CLOCHE DE FER COULE. PAS 
TRES BELLE MAIS TRES 
ORIGINALE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 354

Fig. 355



Deuxième partie : Corpus

819

MORBIHAN (56)
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820

Bretagne LA TRINITE PORHOET

56 1495 Eglise

0 0 0 0 0

DANS LE CLOCHETON, 
INACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

821

Bretagne MALGUENAC

56 1478 Eglise

56 0 0 0 0

gothiques

+ LAN MIL CCCC LXX VIII ROBERT LOISEL ME FIT

R. LOISEL

Dans un clocheton, incomplètement 
accessible

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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822

Bretagne SAINT DOLAY

56 1413 Eglise

56 29,7 54,6 51,15 0

gothiques

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM LAN M CCCC XIII
Sur la pince : T TRANCHANT

TRANCHANT T.

Déposée dans l'église

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 356



Deuxième partie : Corpus

823

MOSELLE (57)
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824

Lorraine BEYREN LES SIERCK

57 1418 Eglise de Gandren

64 36,3 51,9 48,6 0

gothiques

LAUDO DEUM VERUM CATHANAM FUGO CONVOCO CLERUM + (décor) + 
ANNO DNI M CCCC XVIII

St Georges

Suspendue devant l'église

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 357

Fig. 358



Deuxième partie : Corpus

825

NIEVRE (58)
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826

Bourgogne SAINT PIERRE LE MOUTIER

58 1455 Eglise

110 51,5 89 88,2 0

gothiques

+ MARIE SUIS NOMMEE (sceau) OU NON DE COULERGE HONORER (sceau) 
CONTRE LES ENNEMIS ORDONNER (sceau) BRESSOLES (sceau)
MIL CCCC L V

Méreau entre chaque mot
Vierge à l'Enfant
St Michel
Christ en croix (2)

Fa5

BRESSOLES

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 359

Fig. 360



Deuxième partie : Corpus

827

Bourgogne SAINT PIERRE LE MOUTIER

58 1469 Eglise

91 46,2 66,25 64 0

gothiques

+ EN LAN MIL CCCC LXIX ME FIRENT FAIRE LES BONS HABITANS DE 
SAINT PIERRE LE MOUSTIER (armes de France)
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM

entre chaque mot de la 2è ligne : sceau de 
la ville
Grand sceau de France, encadré des 
armes de la ville

Do5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 361

Fig. 362
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828

NORD (59)



Deuxième partie : Corpus

829

Nord BOUVINES

59 1403

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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830

Nord LANDAS

59 1285 Eglise

70 35,5 54,6 54,4 0

onciales

+ IE FUI FAITE LAN DE LICARNAION M CC LXXX V IAI A NOM IDE

Sol5

Cloche présentant des enlèvements de 
matière sur la robe : blessures de 
guerre??

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 363

Fig. 364



Deuxième partie : Corpus

831

Nord LILLE

59 1403 Eglise Ste Catherine

120 57 94,3 95,9 1000

gothiques

+ JE PAR MARIE DE HOCRON RECHUS DE MARIE LE NON EN LEN XIIII 
CHENS ET TROIS EN JUILLET OU QUEL TAMPS ET MOIS
+ DANIAUX ET COLLARS FIEFVES NOS FIRENT. OR SOIT IL DIEU GRES DE 
TOUS LIEUX EN SA GARDE PRENDRE OU NOS SONS SE PORA ESTENDRE

Mi4

FIEFVES Collars et Daniel

Mauvais éclairage de la tour

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 365

Fig. 366
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832

Nord SOLRE LE CHATEAU

59 1275

0 0 0 0 0

onciales

+ MATHEUS DE PERONA NOS FECIT ANNO DNI M CC LX
X I & IIII AU TANS LABEESSE ADE FUSOUCRETAINE MARIE
+ LECATE M° SEIULIO CHAC NOLA AUDIERIT CANUCI

DE PERONNE Mathieu

Détruite en 1914-18

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

833

Nord TOUFFLERS

59 1379 Eglise

82 43 68,15 67,75 0

oncialo-gothiques

+ LAN MCCC LXXIX ME LEVA DE MICHELLE KATERINE DE MOLLEMBAIG 
FE ME
GILLE BIERT DE LANNOT

La4

BIERT G.

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 367

Fig. 368
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834

OISE (60)



Deuxième partie : Corpus

835

Picardie BEAUVAIS

60 1387 Beffroi

0 0 0 0 0

DE CROISILLA Ro

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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836

Picardie BEAUVAIS

60 1300 Cathédrale St Pierre

0 0 0 0 0

rouleaux

STEPH MUSIC CAN BEL ME FECIT FIER

Dans l'horloge astronomique
Entre 1296 et 1306

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 369



Deuxième partie : Corpus

837

Picardie BEAUVAIS

60 1349 Cathédrale St Pierre

72 42 63,7 59,6 0

gothiques

(FDL) LEN M CCC XLIX
GUILLAUME BERTRAND EVESQUE DE BIAVVES ME FIT FAIRE

Do5

Déposée dans le fond de la cathédrale

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 370

Fig. 371
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838

Picardie CLERMONT

60 1300 Hôtel de ville

0 0 0 0 0

gothiques

+ + IEHANE A DE IEN DE LA P E
3 Alphabets (jusqu'à X, sauf J, U et W)

Je n'ai vu que le moulage du cerveau, à 
la mairie. La cloche elle-même est 
inaccessible (montée d'une cheminée 
de60cm sur 40 de 7m de haut)

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 372



Deuxième partie : Corpus

839

Picardie COMPIEGNE

60 1303 Hôtel de ville

160 102 122,8 112,4 0

gothiques

Bancloke sui moi fist a mo so la vile sa(r)me
on faire autems fourart harel le maire la m ccc & iii de ki maistes fu gilles de bliki & 
guilliaumes de croisills citi et aeleus & arevilles pour lmneee llite comune

Do5

DE BLIKI Gilles, DE 
CROSILLES Guillaume

Cloche très sale, dont nous n'avons 
pas lu l'ensemble de l'inscription 
(relevé doit exister, voir le 
conservateur du musée)

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 373

Fig. 374
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840

Picardie LIHUS

60 1416 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

841

Picardie PERONNE

60 1398 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

lan m ccc iiii (XX) X XVIII hue hondue par wille de crisilles & robin senhil x estoit s 
hoursis carboniers pour le tan maire de perone x iean du pertrin pour lan precedent

DE CROISILLES Guillaume 
(fils) et Robin

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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842

Picardie SENLIS

60 1281

0 0 0 0 0

Guillaume de Biauvais... lan de lincarnation 1281

DE BEAUVAIS Guillaume

Archives Berthelé
Cloche vendue à la fin du XIXè

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

843

Picardie UROU ET CRENNES

60 1492 Eglise de Crennes

0 0 0 0 0

gothiques

+ l m cccc iiii xx e xii mace viel t [résorier] me noma gaubourde

Aucun

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

844

ORNE (61)



Deuxième partie : Corpus

845

Basse-Normandie AIGLE

61 1498 Eglise St Martin

142 81,5 114 109,85 0

gothiques

GES DE BON APOST EN MOYS DAOUCT M CCCC IIIIXX XVIII IE FEU FCT ET 
POIEE PAR LA DELIBERACIO DES CONFRERES ET  CERMTES DE LA 
CHARITE ... S POURCEAULT QUE AUCTS FRERES
DICELLE CHARITE EN CE TPS ECTOIT GARTENCHEM I PAMOT PRENOT 
RECMS PALGLAT ECRRMARE DE QUAT  M L PESANTE AT MOINS VOMEE 
DIEN DOIT AT ROYE SANS FUT

St Martin (2)
Croix en frise
Coquille St Jacques

Mi5

P. GOCEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 375

Fig. 376
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846

PAS DE CALAIS (62)



Deuxième partie : Corpus

847

Nord AVESNES-HUCQUELIERS

62 1500 Eglise

60 31,2 48 45,9 0

latin

+ MARIA ES MI DEN NAEM GHEGOTEN INT IAER M CCCCC

Fleur de lys (de part et d'autre de la date)
Vierge Reine
Armes de Flandres
Armes indéterminées

Végétale sur inscription

Mi6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 377

Fig. 378
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848

Nord BELLEBRUNE

62 1496 Eglise

0 0 0 0 0

CLOCHER-MUR
Pièce de grande taille

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

849

Nord BELLE ET HOULLEFORT

62 1496 Eglise de Belle

96 47,2 76,7 75,85 0

gothiques

+ MARIE JE SUIS NOMMEE DE BELL BRONE JE SUIS RENOMEE & FU FAIT 
LAN DE GRACE MIL CCCC IIIIXX & XVI

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 379

Fig. 380
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850

Nord DOHEM

62 1455 Eglise

97,5 46,5 76,75 76 0

gothiques

+ LAN M CCCC LV IEHANE DE GRANT LART FEME DE HUGHES DE DOHEM 
ESCUIER

Séparateur : fleurons

Sol5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 381

Fig. 382



Deuxième partie : Corpus

851

Nord ECUIRES

62 1497 Eglise

78,5 37 66,15 65,4 0

gothiques

+ IAI NON MARIE LAN MIL CCCC IIIIXX & XVII I DE WAUDRICOURT S 
DOFFEU (Frise végétale)
& F BONNCEAUC ET G TELIER MARGLILIERS DE S IACQUES EN 
MONCTROCUL

Vierge à l'Enfant avec Cerf et Ste Barbe
Aigle
St Jacques
Lion
Coquille St Jacques

Végétale dans L1

Do#5

Déposée dans le chœur

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 383

Fig. 384
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852

Nord FLECHIN

62 1400 Eglise de Boncourt

0 0 0 0 0

NULLE. Voir Bodet éventuellement

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

853

Nord MAZINGARBE

62 1500 Eglise

73,5 39,5 61,7 59,2 0

gothiques

+ IAY NOM ISABEL LAN MIL CCCCC V SIRE IEHAN DE MELUN DAME 
ISABEAU DE 
+ LUXEMBOURG LA FEMME ET M JEHAN LE PETIT CURE DU LIEU

Fleur de lys au dessu de l'inscription, 
Végétale en fin de ligne 2

Si5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 385

Fig. 386



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

854

Nord MOLINGHEN

62 1439 Eglise

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

855

Nord NESLES

62 1400 Eglise

64,5 35,4 53,5 51,15 0

gothiques

+ LAN MIL ET CCCC FUMES FAITES AU MOIS DE JUIN ET ME LEVA AELIS 
DE MARLE DAME DE WAMIN ET ANTONE DE CREQUI DEMISELE DE 
WAMIN ET NOUS FIST IEHAN DE VUACHEVILLE

Monnaie

Mi5

DE WACHEVILLE Jean

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 387

Fig. 388
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856

Nord NIELLES LES ARDRES

62 1493 Eglise

100 54,15 81,3 79,6 0

gothiques

+ LAN DE GRACE MIL CCCC IIIIXX & XIII JACQUES DE FONCQUEROLLES 
SEIGNEUR DUDIT LIEU DAMOICHEU LES PARAILLENS MONT
FAIT FAIRE ET SUIS NOMEE JACQUELINE

Indéterminé (mauvaise qualité)
Croix en frise

Fa#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 389

Fig. 390



Deuxième partie : Corpus

857

Nord QUILEN

62 1443 Eglise

65 36,75 52,85 51,1 0

gothiques

+ EN LAN DE GRACE M CCCC & XLIII MESERS DE .........IEHANNE

Do#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 391

Fig. 392
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858

Nord REMILLY-WIRQUIN

62 1462 Eglise

0 0 0 0 0

INACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

859

Nord SAMER

62 1500 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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860

Nord SANGHEN

62 1487 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

+ IE SUIS NOMME MARIE AU NOM DE LA VIERGE MARIE Z FUMES FAITES 
LAN DE GRACE M CCCC IIIIXX Z VII
Sur gradin de la croix : ME FIST FRANCOIS DE MOFORT

Croix

DE MONTFORT François

INACCESSIBLE. Renseignements par 
téléphone

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

861

Nord SAINT OMER

62 1500 Eglise St Sépulcre

54 30 45,2 42,5 0

gothiques

MON SONNERIE EST MON DON A DIEU LAN MIL V ALSANT

St Laurent Fleur de lys au dessus de l'inscription

Fa#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 393

Fig. 394
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862

Nord WISQUES

62 1470 Abbaye St Paul

156 90 122,4 123,5 2600

gothiques

IOHS ET WILHELMUS HOERKE FRS ME FECERUT + ABBAS BERTIM ME 
BERTMAM VOCITARI PRETUL GUILLELMUS VERMUS INSTITUIT ANNO 
DNI  1470

Vierge à l'Enfant
Monnaies
Sceau de Guillaume, abbé de St Bertin
Croix patée
Fleurons

Fleur de lys sur et sous l'inscription

Si4

HOERKE Willhelmus et 
Iohannes

Vient de l'abbaye St Bertin de ST 
OMER

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 395

Fig. 396



Deuxième partie : Corpus

863

PUY DE DOME (63)



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

864

Auvergne ARLANC

63 1492 Eglise St Pierre

92 52,2 79,9 76,7 0

gothiques

+ IHS AUTEM TRANSIENS PER MEDIUM ILLORUM HIBAT L M CCCC 
LXXXX II

Vierge à l'Enfant (ave maria en dessous) 
(2)
Christ de pitié (Te Deum Laudamus en 
dessous) (2)
Armes d'Antoine de Vissac

Végétale

La5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 397

Fig. 398



Deuxième partie : Corpus

865

Auvergne ARLANC

63 1300 Eglise St Pierre

70 36,8 54,9 54,1 0

oncialo-gothiques

+ VOSE MEA MONEO SOLVERE VOCA DEO

Sceau du prieuré St Pierre en début et en 
fin de l'inscription

Sol5

Classement en principe en cours au 
niveau départemental

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 399

Fig. 400
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866

Auvergne ARTONNE

63 1481 Eglise

110 0 0 107 0

gothiques

+ XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO NOS 
DEFFENDAT LAN MIL CCCC LXXXI
Sur la pince : SONNAT ANGELORUM LAN MIL CCCC LXXXI

Vierge à l'Enfant (2)
Christ de Pitié (2)

La#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 401



Deuxième partie : Corpus

867

Auvergne AUGNAT

63 1371 Eglise

91 54,5 76,15 73,15 0

oncialo-gothiques

+ SCS DEUS SCS FORTIS SCS ET IMMORTALIS MIZERERE NOBIS ANO 
DNI M° CCC° LXX° I

Monnaies moulées

La#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 402

Fig. 403
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868

Auvergne BESSE ET SAINT ANASTAISE

63 1461 Egl de St Anastaise

85 46,3 72,5 68,5 0

gothiques

+ MENTEM SANCTAM SPONTANEAM ONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM LA M CCCC
LXI IHS M

Vierge à l'Enfant (2)
Christ de Pitié (2)
St Michel

Végétale + Miserere nobis/sante fortis

La#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 404

Fig. 405



Deuxième partie : Corpus

869

Auvergne CUNLHAT

63 1458 Eglise

76 38,3 65,1 62,25 0

gothiques

+ AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM ANNO DNI M CCCC L 
OCTAVO

Si5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 406

Fig. 407
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870

Auvergne JUMEAUX

63 1464 Eglise

80 47,9 68,3 64,6 0

gothiques

OLIVON DECOUBLEFFES IHS AVE MARIA GRACIA PLENA LAN MIL CCCC L 
XIIII +++++

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié
Armes de bâtard (2)

Ré6

DE COUBLEFFES Olivon

Cloche à classer (en cours??)
Accordage récent

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 408

Fig. 409



Deuxième partie : Corpus

871

Auvergne LUSSAT

63 1440 Eglise

50 27,5 44,4 40,3 0

gothiques

+ IHS BDC HON BACT IT FERC + LAN MIL CCCC XL
SCTE CLOUCHE + ave maria gracia plena dominus tecum

Vierge à l'Enfant
Christ en croix
St Michel

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 410

Fig. 411
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872

Auvergne MARINGUES

63 1463 Eglise

91,5 0 0 0 0

gothiques

L AN M CCCC LXIII FUS FECTE SAUNE SUIS NOMMEE ET DES DENIERS DU 
LUMINIER E POIER

Vierge à l'Enfant (2)
Christ de pitié (2)
Croix ornementale enfrise

Te Deum/Ave Maria

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

873

Auvergne MOISSAT

63 1468 Eglise de Moissat Bas

53 28,6 45,6 42,15 0

gothiques

MALVATOR MUNDI SALVA NOS LA M CCCC LXV
III

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 412

Fig. 413
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874

Auvergne OLLIERGUES

63 1461 Château

44,5 21 36 35,25 0

gothiques

+ IHS AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM IN MIL
CCCC LXI

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié

La#5

Dans les réserves du château

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 414

Fig. 415



Deuxième partie : Corpus

875

Auvergne OLLIERGUES

63 1487 Egl de Meymont, chapelle St Pierre

75 45,6 64,75 60,7 0

gothiques

XPS REX VENIT IN PACE DEUX HOMO FACTUS EST + ANNO M CCCC LXXX 
VII SPE +
TRE

Vierge à l'enfant (2)
Christ de Pitié (2)

Végétale

Do6

Emprunter une échelle à côté. Aucun 
mécanisme en fonction

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 416

Fig. 417
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876

Auvergne OLMET

63 1427 Eglise

84 43,7 73,2 69,9 0

gothiques

+ IHS AVE MARIA GRACIA PLENA DNS TECUM + LAN M CCCC XX VII

Vierge à l'Enfant (2)
Christ de pitié (2)
Croix

Te Deum Laudamus

Si5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 418

Fig. 419



Deuxième partie : Corpus

877

Auvergne PONT DU CHATEAU

63 1473 Egl Ste Martine

84 40,6 70,5 67,3 0

gothiques

+ IHS MARIA XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO 
NOS DEFENDAT LA M
CCCC LXX III

Vierge à l'Enfant (2)
Christ de Pitié (2)

Végétale

Ré6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 420

Fig. 421
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878

Auvergne SAINT AMANT ROCHE SAVINE

63 1474 Eglise

0 0 0 0 0

Fixée à une poutre inaccessible, au 
sommet de la chambre des cloches

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

879

Auvergne SAINT DONAT

63 1471 Eglise

68 33,25 59,8 56,85 0

gothiques

+ IHS AVE MARIA GRACIA PLENA DNS TECUM SANCTE DONATE LA M 
CCCC LXXI

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié (2)
St Evèque (Donat??)

Fleur de lys avec Te Deum Laudamus/ 
Ave Maria

Ré#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 422

Fig. 423
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880

Auvergne SAINT ELOY LA GLACIERE

63 1488 Eglise

90 52,4 78,1 74,8 0

gothiques

XPS VINCIT XPS REGNAT XPS AB ONI MALO NOS DEFENDAT LAN MIL 
CCCC IIIIXX (VIII)
TE DEUM LAUDAMUS SANTE BLASI YXUTSRQPONMLIHGFEDCBA ORA 
PRO NOBIS TE DEUM LAUDAMUS TE DEUM LAUDAMUS

Croix sur gradin Végétale

La4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 424

Fig. 425



Deuxième partie : Corpus

881

Auvergne SAVENNES

63 1490 Eglise

66 35,9 53,2 50,75 0

gothiques

+ S GERMAIN IHS

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié

Végétale, Te Deum Laudamus

Ré6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 426

Fig. 427
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882

Auvergne TOUREL-RONZIERES

63 1464 Chap de Félines

0 0 0 0 0

gothiques

+ AVE MARIA GRACIA PLENA DNS TECUM LAN M CCCC LXIIII

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié

INACCESSIBLE. Relevé au 
téléobjectif

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 428



Deuxième partie : Corpus

883

Auvergne YRONDE ET BURON

63 1322 Eglise de Buron

92 48,15 84,6 77,75 0

onciales

+ I NOIE HU X ANNO DNI M° CCC° XX° II M IULII R ABB FECIT
(In nomine hiesu christi anno domini millo trecento viginto duo mens iulii robertus abbas 
fecit)

Si4

Très bon accueil du maire et du 
conseil. Pièce exceptionnelle
R= Robertus de Vinhal, abbé du 
monastère du Bouchet de 1320 à 1334

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 429

Fig. 430
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884

PYRENEES ATLANTIQUES
(64)



Deuxième partie : Corpus

885

Aquitaine BEOST

64 1420 Eglise St Jacques le Majeur

103 56,25 80,6 76,75 0

gothiques

+ IHS MARIA SANCTE JACOBE ORA PRO NOBIS CAMPANA MICAELIS 
IMTODAT DESELISUU
(Frise) + IHS LAN MIL CCCC XX (?Lecture incertaine)

Vierge à l'Enfant (2)
Christ de Pitié
St Michel
Sceau du fondeur

Végétale

Do6

TIB...

Sans doute même fondeur que l'autre

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 431

Fig. 432
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886

Aquitaine BEOST

64 1420 Eglise St Jacques le Majeur

91 55,4 72,4 70,1 0

gothiques

+ IHS AUTEM TRANSIENS PER MEDIUM ILLORUM IBAT + XPS REX VENIT

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié
St Michel (2)
Sceau du fondeur : écu avec cloche 
surmonté de TIB...

Végétale

Sol5

TIB...

Sans doute même fondeur que l'autre

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 433

Fig. 434



Deuxième partie : Corpus

887

Aquitaine LARUNS

64 1465 Eglise

93 59,5 84,4 78,3 0

gothiques

IHS MARIA MANTAM SENTEM SPONTANEAM HONOREM DEO S PATRIE 
LIBERACIONEM (L)AUDO DEO VERO CONGREGO CLERO FESTEM 
DEPLORO
LAN MIL CCCC LXV

Christ de Pitié (4)
Croix glorieuses (4)
Armes de Béarn
Croix en frise

Rosace

Déposée dans le chœur

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 435

Fig. 436
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888

HAUTES PYRENEES
(65)



Deuxième partie : Corpus

889

Midi-Pyrénées TIBIRAN-JAUNAC

65 1400 Eglise de Tibiran

48 24 44,4 42,4 0

gothiques

+ AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM BENEDI

Si5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 437

Fig. 438
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890

PYRENEES ORIENTALES
(66)



Deuxième partie : Corpus

891

Languedoc-Roussillon ARGELES SUR MER

66 1400

0 0 0 0 0

LAUDO DEUM VERUM PLEBEM VOCO CONGREGO CLERUM DEFUNCTOS 
PLORO

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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892

Languedoc-Roussillon ARGELES SUR MER

66 1470

0 0 0 0 0

gothiques

IHS MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM LANY M CCCC LXX

Vierge à l'Enfant
Saint Michel
Dieu présentant le Christ en croix
bandeau de Te deum Laudamus

fleurs

CLARIET Pierre

AUSSEIL, 1986

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

893

Languedoc-Roussillon ARLES SUR TECH

66 1300

0 0 0 0 0

AVEDNEIESUDNECIRCTCBI

AUSSEIL, 1986

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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894

Languedoc-Roussillon ARLES SUR TECH

66 1400

0 0 0 0 0

AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM AMEN

AUSSEIL, 1986

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

895

Languedoc-Roussillon ARLES SUR TECH

66 1479 Egl St Sauveur

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

896

Languedoc-Roussillon BOULE D'AMONT

66 1470 Anc Abb de Serrabone

0 0 0 0 0

gothiques

IHS MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM + M CCCC LXX

Ecce Homo
Vierge à l'Enfant
St Michel
Dieu présentant le Christ en croix
bandeau de Te deum Laudamus

fleurs

La5

CLARIET Pierre

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 439

Fig. 440



Deuxième partie : Corpus

897

Languedoc-Roussillon BROUILLA

66 1300

87 0 81 83 0

oncialo-gothiques

+ IHS MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

Si5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 441

Fig. 442



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

898

Languedoc-Roussillon BROUILLA

66 1300

78,5 0 74 76 0

IHS + MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

La#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 443

Fig. 444



Deuxième partie : Corpus

899

Languedoc-Roussillon CAMELAS

66 1400 Eglise St Fructueux

59 0 53 56 0

gothiques

XPS REX VENIT IN PACE DEUX HOMO FACTUS EST AVE MARIA IHS 
AUTEM TRANSIENS PER MEDIUM ILLORUM IBAT

Vierge à l'Enfant (2)
St Michel (2)

fleurs (2), alphabet

Fa#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 445

Fig. 446



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

900

Languedoc-Roussillon CASTEIL

66 1483 Abb St Martin du Canigou

75 0 63 69 0

gothiques

+ XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OI MALO
NOS DEFEDAT ANO DNI M CCCC LXXXIII
te deum laudamus laudate eum in sinbalis bene sonantibus + ecce bus martinos

Ecce Homo
Fleur de lys
Vierge à l'Enfant
Cloche en fort relief
Sceau abbatial

Do#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 447

Fig. 448



Deuxième partie : Corpus

901

Languedoc-Roussillon CERET

66 1488

90 0 80 86 0

gothiques

+ MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM LANY MIL CCCC LXXXVIII

IHS
Ecce Homo
Vierge à l'Enfant (2)
St Michel

fleurs (2)

Si5

GIL Jean

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 449

Fig. 450
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902

Languedoc-Roussillon CERET

66 1488

37 0 33 36 0

gothiques

ME FECIT IOHA GIL LAR MIL CCCC LXXXVIII

Ecce Homo
St Michel

Do#7

GIL Jean

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 451

Fig. 452



Deuxième partie : Corpus

903

Languedoc-Roussillon CLAIRA

66 1328

103 0 92 98 0

oncialo-gothiques

+ Anno dni m ccc xx viii
+ xpe fili dei vivi miserere nobis ame

Sceau du fondeur (2)

Sol#4

Cloche à tourner

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 453

Fig. 454
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904

Languedoc-Roussillon CLAIRA

66 1328

94 0 81 87 0

oncialo-gothiques

+ Anno dni m ccc xx viii
mtem scam spotanea honore deo et patrie liberatonem

La#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 455

Fig. 456



Deuxième partie : Corpus

905

Languedoc-Roussillon COUSTOUGES

66 1379

82 0 75 81 0

onciales

X VICIT X REGNAT X IMPERAT X AB OMI MALO NO + ANNO DNI M CCC 
LXX IX

Si4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 457

Fig. 458
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906

Languedoc-Roussillon COUSTOUGES

66 1379

81 0 75 80 0

onciales

+ MENTE SCAM SPONTANEA HONORE DEO ET PRIE LIBERACIONEM IHS 
XPSI

Si4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 459

Fig. 460



Deuxième partie : Corpus

907

Languedoc-Roussillon ELNE

66 1468 Cathédrale

0 0 0 0 0

gothiques

IHS XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO NOS DEFENDAT 
LANY MIL CCCC LXVIII

Christ en croix
Ecce Homo
Vierge à l'Enfant
St Michel
Sceau du diocèse (4)
Croix en Te deum laudamus

Te deum laudamus, ave maria

AUSSEIL, 1986

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

908

Languedoc-Roussillon ESPIRA DE CONFLENT

66 1428

71 0 61 64 0

gothiques

+ XPS VINCIN + XPS REGNAN + XPS IMPERAN + XPS AB OSNE MALIO NOS 
DEFENDAN
+ AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM BENEDICTANTU
+ LAS MIL CCCC XXVIII

Monnaies (6)
Vierge à l'Enfant (8)

Do5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 461

Fig. 462



Deuxième partie : Corpus

909

Languedoc-Roussillon ESTAGEL

66 1400 Eglise St Etienne St Vincent

86 0 79 83 0

gothiques

+ IHS AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM BENEDICTATU IN MU

Paon dans un écu (2)
Ecce Homo (2)
Vierge à l'Enfant (2)
St Michel (2)
Ceinture

Si4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 463

Fig. 464
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910

Languedoc-Roussillon FORMIGUERES

66 1488 Eglise de la Nativité de ND

0 0 0 0 0

IHS AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM VOX DOMINI SONAT L 
AN MIL CCCC LXXXVIII TE DEUM LAUDAMUS

Si

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

911

Languedoc-Roussillon FOURQUES

66 1435

0 0 0 0 0

gothiques

IHS XPS VENIT IN PACE DEUX HOMO FACTUS EST SANCTE MARTINE ORA 
PRO NOBIS LANY MIL CCCC XXXV FU FET

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 465
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912

Languedoc-Roussillon LAROQUE DES ALBERES

66 1407

97 0 0 0 0

gothiques

ANGELE DOMINI PENTESON QUI CORPUS DOMINI NOSTRI IHU XPI IN 
MONUMENTO CUSTODISTI NOS AB OMNI ADVERSITATE ET FULGURE ET 
TEMPESTATE + P + X + D + N LAN MIL CCCC VII

La3

LICHO Jean (ou LIXO)

AUSSEIL, 1986

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

913

Languedoc-Roussillon LAROQUE DES ALBERES

66 1426

0 0 0 0 0

gothiques

XPS VINCIT XPS REGNATS XPS IMPERATS XPS NOS DEFENDAT LANY MIL 
CCCC XXVI MAESTRE POLIT GIL ME FEU

GIL Hippolyte

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

914

Languedoc-Roussillon LAROQUE DES ALBERES

66 1439

0 0 0 0 0

gothiques

IHS MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRI ANNO 
DNI M CCCC XXXIX XPS REX VENIT IN PACE DEUX HOMO

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

915

Languedoc-Roussillon LE BOULOU

66 1436

102 0 85 0 0

gothiques

(sur cerveau) + BEBIGAR ARMAY ES MON PADRI
+ PATER ECT PAX FILIUS ECT VITA SPIRITUS SANCTUS ECT REMEDIUM 
LAY M CCCC XXX VI
MAECTRE YPOLIT GIL E IAC GIL ME FE

Fa5

GIL Hippolyte et Jacques

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 466

Fig. 467



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

916

Languedoc-Roussillon LE TECH

66 700 Erm de St Guilhem de Combret

31,5 22 0 0 0

Cloche de fer battu. Battant d'origine 
avec anneau de traction. Deux feuilles 
aplaties et soudées.

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 468



Deuxième partie : Corpus

917

Languedoc-Roussillon MONTBOLO

66 1452

74 0 80 75 0

gothiques

+ IHS XPS REX VENIT IN PACE DEUS HOMO FACTUS EST LAN MIL XXXX 
LII

Oiseau (2)
Agneau (2)

Do5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 469

Fig. 470



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

918

Languedoc-Roussillon MOSSET

66 1452

98 0 88 93 0

gothiques

+ XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO NOS 
DEFENDAT ANNO D M CCCC LII

Croix fleurdelysées (4)

Sol4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 471

Fig. 472



Deuxième partie : Corpus

919

Languedoc-Roussillon MOSSET

66 1407

75 0 60 67 0

gothiques

+ XPS REX VENIT IN PACE DEUS HOMO FACTUS EST
+ LAX MIL E CCCC VII AL MES DE CETEMBRE IHS

Fa5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 473

Fig. 474



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

920

Languedoc-Roussillon OMS

66 1403

68 0 61 65 0

gothiques

XPS REX VENIT IN PACE DEUX HOMO FBS EST LAN MIL CCCC III

Vierge à l'Enfant
St Michel
Ecce Homo
Sceau : bandes horiz. et autour : ericef 
dominus + s del...

fleurs

Ré6

Cloche ressoudée partiellement 
anciennement

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 475

Fig. 476



Deuxième partie : Corpus

921

Languedoc-Roussillon PERPIGNAN

66 1418 Cath St Jean Baptiste

202 0 200 0 0

gothiques

XPS REX VENIT IN PACE DEUX HOMO FACTUS EST MENTEM SANCTAM 
SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE LIBERACIONEM BARBARA NOS 
SERVA XPI MITISSIM SERVA AMEN LANY MIL CCCC XVIII STANTS 
CONSOLS DE LA VILA DE PERPENYA LOS HONORABLES EN LORENS REDON 
IOHAN CANTA GUILLEM CAMPREDON BARNAT GARRIUS PERE AMYL FO 
FET AQUEST SAYN IHS XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB 

St Jean Baptiste (2)
St Michel
Vierge à l'Enfant
Ecce Homo (2)

Te deum laudamus

Si2

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 477



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

922

Languedoc-Roussillon PERPIGNAN

66 1483 Cath St Jean Baptiste

0 0 0 0 0

gothiques

IHS XPS ME FECIT IOHAN GIL LANY MIL CCCC LXXXIII

GIL Jean

Cloche capitulaire

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

923

Languedoc-Roussillon PERPIGNAN

66 1400 Cath St Jean Baptiste

0 0 0 0 0

Cloche des quarts. De la famille Gil??

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 477



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

924

Languedoc-Roussillon PERPIGNAN

66 1475 Couvent Ste Claire

0 0 0 0 0

gothiques

SANCTE DEUS SANCTE FORTIS ET IMMORTALIS MISERERE NOBIS M CCCC 
LXXV

IHS répété 4 fois

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

925

Languedoc-Roussillon PEZILLA LA RIVIERE

66 1371

0 0 0 0 0

SANCTUS DEUS SANCTUS FORTIS SANCTUS ET IMMORTALIS MISERERE 
NOBIS ANNO DOMINI M CCC LXXI

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

926

Languedoc-Roussillon SAUTO

66 1448

76 0 63 69 0

gothiques

+ IHS AUTEM TRANSIENS PER MEDIUM ILLORUM IBAT ANNO DI M CCCC 
XXXX VIII
+ MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

Fleur de lys
Ecce Homo (2)
St Michel (2)
Vierge à l'Enfant (2)

Fleurs

Sol5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 478

Fig. 479



Deuxième partie : Corpus

927

Languedoc-Roussillon SAINT GENIS DES FONTAINES

66 1300

0 0 0 0 0

DICOR MARIA MEUM NOMEN VIRGINEUM

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

928

Languedoc-Roussillon SAINT GENIS DES FONTAINES

66 1451

0 0 0 0 0

gothiques

QUI SINE PECCATO VESTRUM EST PRIMUM LAPIDEM MITAT FOU FET EN 
LANY M CCCC LI ABAT PER LA GRACIA DE DEU FRA BERNAT PUGOL TE 
DEUM LAUDAMUS

IHS
Vierge à l'Enfant
Ecce Homo
St Michel

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

929

Languedoc-Roussillon SAINT JEAN PLA DE CORTS

66 1400

0 0 0 0 0

gothiques

SANCTA BARBERA ORA PRO NOBIS SAN IOAN BATISTA TOMLS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

930

Languedoc-Roussillon SAINT JEAN PLA DE CORTS

66 1400

0 0 0 0 0

gothiques

MENTEM SNTAM SPONTANEAM HONHOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

931

Languedoc-Roussillon SAINT JEAN PLA DE CORTS

66 1400 Château

0 0 0 0 0

gothiques

XPS REX VENIT IN PACE DEUS HOMO FACTUS EST

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

932

Languedoc-Roussillon SAINT MICHEL DE LLOTES

66 1400

70 0 70 0 0

gothiques

A M GRA PLENA DNS TECUM IHS XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT 
XPS AB OI MALO NOS DEFENDAT

Sceau du fondeur : 2 petites cloches et 
deux "vols" dans un carré en diagonale

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

933

Languedoc-Roussillon SAINT PAUL DE FENOUILLET

66 1448

0 0 0 0 0

gothiques

LANY MIL CCCC XXXXVIII SANCTE PAULE APOSTOLE ORA PRO NOBIS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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934

Languedoc-Roussillon TAURINYA

66 1300

0 0 0 0 0

oncialo-gothiques

+ AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM +

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 480



Deuxième partie : Corpus

935

Languedoc-Roussillon VERNET LES BAINS

66 1200 Eglise St Saturnin

81 0 72 80 0

oncialo-gothiques

+ SALVATOR MUNDI SALVA NOS

Sceau du fondeur (4)

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 481

Fig. 482
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936

Languedoc-Roussillon VERNET LES BAINS

66 1400 Eglise St Saturnin

37 0 34 35 0

gothiques

+ VOX MEA CANTORUM TEROR SIT DEMONIORUM

IHS
Vierge à l'Enfant
St Michel
Fleur de lys
Sceau du fondeur IF

Sol5

FAVER Jean?

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 483

Fig. 484



Deuxième partie : Corpus

937

Languedoc-Roussillon VILLELONGUE DELS MONTS

66 1410

75 0 68 75 0

oncialo-gothiques

+ XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO NOS 
DEFENDAT AMEN
M CCCC X

La5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 485

Fig. 486
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938

Languedoc-Roussillon VILLELONGUE DELS MONTS

66 1410

75 0 68 73 0

gothiques

+ MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM
M CCCC X

La#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 487

Fig. 488



Deuxième partie : Corpus

939

BAS RHIN (67)



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

940

Alsace ANDLAU

67 1446 Anc église abb

132 71,75 100,3 96 0

gothiques

POPU VOCO TUU ANDREA INCLITE PATER QUE SINCERE TIBI PULSU 
COMADO SONORO
DILEXIT ANDREA D ANNO DNI M° CCCC° XLVI°

Christ en croix
Tétramorphe

Fa5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 489

Fig. 490



Deuxième partie : Corpus

941

Alsace BAN DE LA ROCHE

67 1434 Egl protestante deBelmont

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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942

Alsace BERSTHEIM

67 1400 Egl St Martin

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

943

Alsace BISCHOFFSHEIM

67 1425 Egl St Martin

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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944

Alsace BLIENSCHWILLER

67 1400 Egl Ste Marie

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

945

Alsace ECKARTSWILLER

67 1400 Egl St Barthélémy

77 45 62,3 56,8 0

gothiques

+ O REX GLORIE SPI VE + CU PACE SMS ADMS

Christ en croix

Do5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 491

Fig. 492
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946

Alsace HAGUENAU

67 1268 Egl St Georges

140 76,2 112,5 109 0

onciales

IHC MA + NAZARENUS REX IUDEORUM MISERERE POPULOTO QUEM 
REDEMISTI SPE TITULUS TRIUMPHALIS DNI SALVATORIS
EREA SUM TESTA SETUM VOCO NUNCIO FESTA + PANDO FORI GESTA 
PRODUCO FUNERA MESTA ANNO MCCLXVIII FUSA
Sur le cerveau : MAGISTER HEINRICUS DE HAGEN FUDIT ME

Mi5

HEINRICUS Magister

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 493

Fig. 494



Deuxième partie : Corpus

947

Alsace HAGUENAU

67 1268 Eglise St Georges

112 61 91,6 87,43 0

onciales

SUB JACOBO PLEBANO HAGENOGEN SUM FUSA A MAGRO HEINRICO DE 
HAGEN..... ALPHA ET W(OMEGA) ANNO DNI M° CC° LX° VIII° XII KL 
FEBRUARIS
IHC NAZARENUS REX IUDEORU MISSE SACRATE TEMPESTATES Q CREAT 
E + PRODE SUBLATE PER ME SUNT AUT..... TITULU TRIUMPHALIS

Fa#5

HEINRICUS Magister

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 495

Fig. 496
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948

Alsace HOCHFELDEN

67 1400 Chap du cimet St Wendelin

85 46,5 70,3 66,85 0

gothiques

+ O REX GLORIE CHRISTE VENI CUM PACE LUTELICH LOBELICH IN S 
MARIE NERELUT MENMICH

Ré5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 497

Fig. 498



Deuxième partie : Corpus

949

Alsace MOLSHEIM

67 1412 Tour des Forgerons

152 78 119,5 114,2 0

gothiques

IN IERGEN ER GOS MICH MEISTER ANDRES VON KOLMAR M CCCC XII O 
REX GLORIE XPE VENI CUM PACE

Tétramorphe
Filets torsadés

Ré5

ANDRES Magister

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 499

Fig. 500
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950

Alsace NEUWILLER LES SAVERNE

67 1431 Egl protestante St Adelphe

138 66,75 105,4 105,7 0

onciales

O REX GLE XPE VENI I PACE MGR IOHES DE ARGENTINA + ANNO DNI M° 
CCCC° XXX° I°

Vierge à l'Enfant
Tétramorphe
Filets torsadés

Sol4

Médaillons sans dais

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 501

Fig. 502



Deuxième partie : Corpus

951

Alsace NEUWILLER LES SAVERNE

67 1327 Eglise St Pierre et St Paul

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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952

Alsace OBERNAI

67 1429 Kapellturm

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

953

Alsace OBERNAI

67 1474 Kapellturm

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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954

Alsace SAVERNE

67 1450 Egl de la Nativité

139 0 118 133 0

onciales

AT TEMPLO CUI SONAT........ + GLORIA PRECENS
IOST GLOCKENGIESSER

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié
Christ aux Oliviers
Descente de croix
Annonication
Indéterminé

Florales

Sol4

JOST Thomas

INCOMPLETEMENT 
ACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 503

Fig. 504



Deuxième partie : Corpus

955

Alsace SCHAEFFERSHEIM

67 1420 Eglise

78 39,1 61,25 59,4 0

onciales

BNDICT QUI VENIT IN NOIE DNI OSANNA IN EXCELSIS + AME + AN + DOI 
M° CCCC° XX°

Do5

Restauré en 1991.
Provient du monastère Ste Barbe de 
Strasbourg (suite à Révolution)

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 505

Fig. 506
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956

Alsace SCHARRACHBARGHEIM

67 1446 Eglise

92 49,5 80,1 74,1 0

onciales

ANNO DNI M° CCCC° XLVI° O REX GLORIE CRISTE VENI CUM PACE

Vierge à l'Enfant
Agnus Dei
Evangélistes avec leurs insignes

La#5

Cerveau à moitié réparé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 507

Fig. 508



Deuxième partie : Corpus

957

Alsace STRASBOURG

67 1427 Cathédrale

0 0 0 0 9000

GREMP Jean

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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958

Alsace STRASBOURG

67 1410 Eglise pro Ste Aurélie

118 0 103 109 0

onciales

+ IHUS XPS MARIA MATHEUS MARCUS LUCAS IOHES ANNO DNI M° CCC° 
X° FUSA EST

Sol5

INCOMPLETEMENT 
ACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 509

Fig. 510



Deuxième partie : Corpus

959

Alsace STRASBOURG

67 1400 Eglise pro. St Pierre le Vieux

108 0 105 96 0

onciales

EVI AD MITTUNG NULLUM SONORDAM QUI CONGERIT ET DENEGAT 
INSIGNIS CEP STOS PROCLAMO DEIUX
HAS MICHEL EXPELLIT GLATO

Do6

INCOMPLETEMENT 
ACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 511

Fig. 512
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960

Alsace WISSEMBOURG

67 1466 Egl St Pierre et Paul

150 75 123,8 120,25 0

onciales

ICH HANS HUTER V WISEMBURG GOS MICH ANNO DOMINY M CCCC LXVI 
YN ERE UNSER FRAUE V SANT PETER UND PAULUS SANT SERIUS ET 
BACHUS LUT

Vierge à l'Enfant (2)
St Pierre
St Paul

Végétale autour du texte

Fa4

HUTER Hans

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 513

Fig. 514



Deuxième partie : Corpus

961

HAUT RHIN (68)
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962

Alsace BRUEBACH

68 1418 Egl St Jacques

97 52 80,1 76,2 0

onciales

ICH LUTE SER IN S IOCOBUS ER M° CCC° XVIII° AN

Christ en croix
Blason

La#5

Restaurée en 1997

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 515

Fig. 516



Deuxième partie : Corpus

963

Alsace BUHL

68 1250 Eglise St Jean Baptiste

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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964

Alsace RODEREN

68 1383 Egl Cath St Laurent

114 54,5 94,6 89,5 0

onciales

A MAGISTRO IOHANNE U CO REBE + ANNO DOMINI M° CCC° L+++° III° 
FUNSA SUM AROU

Fa#5

DE COLMAR Jean

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 517

Fig. 518



Deuxième partie : Corpus

965

Alsace SOULTZMATT

68 1367 Egl St Sébastien

0 0 0 0 0

OSANNA IN EXCELSIS ANNO DOMINI M CCC LXVII KALENDO MAIUS FUSA 
FUIT HEC CAMPANA

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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966

Alsace THANN

68 1467 Anc Collègiale St Thiébaut

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

967

RHONE (69)
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968

Rhône-Alpes BRIGNAIS

69 1492 Eglise

116 63 91,25 90,4 0

gothiques

+ barbara nos xpe virgo virtissima bona serva ihs nazareuus rex iudeorum s deus s fortis 
simortans
mil cccc iiii xx xii

Ange avec offrande
Ange musicien
Homme à cheval
Homme et enfant
St Michel
St Georges
Ste Barbe
St Jean Baptiste
Fleur de lys (3)

Te deum laudamus

Ré#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 519

Fig. 520



Deuxième partie : Corpus

969

Rhône-Alpes RONTALON

69 1494 Eglise

102 56 82 78,8 0

gothiques

+ mentem sanctam spontaneam honorem deo patrie et liberacionem scte r o p nobis scta 
barbara ora pro nobis
Ave maria gracia plena dominus anno dni millo nonagesimo mi cavet mur

St Michel (2)
Christ en croix (2)
Fleur de lys (2)
Sceau (4)
Croix

végétale

Fa#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 521

Fig. 522
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970

Rhône-Alpes THEIZE

69 1404 Eglise

95 51,2 73 72,95 0

gothiques

ihs maria sancte proiite s anthoni s martine orate pro nobis lan m cccc iiii bn

Vierge à l'Enfant
St Michel (2)
Christ en croix

Sol#5

B N

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 523

Fig. 524



Deuxième partie : Corpus

971

Rhône-Alpes TUPIN ET SEMONS

69 1490 Chapelle de Tupin

0 0 0 0 0

gothiques

??

Christ en croix

NON RELEVEE
INACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 525
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972

SAÔNE ET LOIRE (71)



Deuxième partie : Corpus

973

Bourgogne AUTUN

71 1400 Cathédrale St Lazare

174 111,3 138,5 132,2 0

gothiques

JE FUS AU NOM DE MARTHE BAPTISEE PAR IOHAN ROLIN CARDINAL 
DONNEE NOBLE DOCTEUR DU SAINT LIEU DE CEANS
.......
DEUM TIME DEUM TIME

Vierge à l'Enfant (2)
Christ en croix (2)
St Michel terrassant le dragon (2 
différents)
Sceaux du Cardinal Rolin (2)

Si4

Accès un peu dangereux : sous la 
cloche, vide....

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 526

Fig. 527
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974

Bourgogne AUTUN

71 1300 Egl de Couhard

41 21,9 34 32,3 0

oncialo-gothiques

+ AVE MARIA : AFC?OCRA:ET:TE:DES
TATE?ND     :E:R:

Do#6

E.R.?

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 528

Fig. 529



Deuxième partie : Corpus

975

Bourgogne BONNAY

71 1497 Eglise

83 42,25 66 63 0

gothiques

+ IHS MARIA CANCTA KATERINA ORA PRO NOBIS LAN MI CCCC IIIIXX 
XVII

Vierge à l'Enfant
St Michel
St Georges
St Pierre
St Martin
Ste Barbe
Adan
Sceau du fondeur

Végétale

La#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 530

Fig. 531
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976

Bourgogne CHAGNY

71 1489 Eglise St Martin

92 47,15 71,5 71,3 0

gothiques

L'AN MIL CCCC IIII VT IX DE X GENS POUR CAMIER LES BURE MUR ET 
LEUR FLI FAITC
PAR LES GENS DE CHAGNY ANSABLES MOSEUR DE CAFRE ET DANS LE 
BNE DE RUE INE A

Vierge à l'Enfant
Christ en croix
St Georges

Fleurons

La#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 532



Deuxième partie : Corpus

977

Bourgogne CHALON SUR SAONE

71 1429 Beffroi

171 114,3 118,75 112 0

gothiques

+ XPS REX VENIT IN PACE DEUS HOMO FACTUS EST M CCCC ET XXIX OU 
MOIS DE JUILLET FU FET S BATISTA ORA PRO NOBIS

Indéterminés (2)

La#4

BRAILLARD

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 533

Fig. 534
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978

Bourgogne CORMATIN

71 1400 Eglise de Chazelles

54 28,2 45 44,3 0

gothiques

+ XPS REX VENIT IN PACE DEUX HOMO FACVTUS EST S AGOISTA
ORA PRO NOBIS

Christ en croix avec la Vierge et Marie 
Madeleine (circulaire)

Do7

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 535

Fig. 536



Deuxième partie : Corpus

979

Bourgogne CORTEVAIX

71 1495 Eglise

72 35,8 55 55,5 0

gothiques

IHS MARIA IHANNE SUIS APPELES ET FUT FAITE LAN MIL CCCC IIIIXX XV

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié
St Michel terrassant le dragon
Christ en croix avec Vierge et Marie 
Madeleine (2)
Fleuron (5)

Végétation et oiseaux, Te Deum 
Laudamus

Do5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 537

Fig. 538
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980

Bourgogne CUISEAUX

71 1406 Eglise

49 25,9 48,3 45 0

gothiques

XPS REX VENIT IN PACE DEUS HOMO FTUS
EST IAQMET TURITE ET IOHETE SA FEME

Tête d'homme
Tête de femme
Croix
Christ en croix (2)
Profil d'homme
Fleuron
Animal fantastique Fa5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 539

Fig. 540



Deuxième partie : Corpus

981

Bourgogne LOUHANS

71 1468 Eglise St Pierre

72 0 58 65 0

gothiques

+ IHS AD LAUDE DEI EIUS ........ ANO M° CCCC° LXVIII°

Christ en croix
St Pierre
Vierge à l'Enfant
Agnus Dei
Croix en frise
Non vus (2)

Do#5

Dans un clocheton, derrière un grillage.

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 541
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982

Bourgogne SAINT AMBREUIL

71 1300 Eglise

44,5 21,4 40 39,3 0

gothiques

+ XPS VICIT XPS RENET XPS NOS DEFEDET

Do#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 542

Fig. 543



Deuxième partie : Corpus

983

SAVOIE (73)
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984

Rhône-Alpes CHALLES LES EAUX

73 1400 Eglise

104 57,4 88,4 82,4 0

gothiques

+ AVE MARIA GRACIA PLENA DNS TECUM BENEDICTA TULA MULIERIBUS 
ET BENEDICTUS FURTUS VENTRIS TUI

Vierge à l'Enfant (2)
Christ en croix (4)
St Michel (2)
Croix en frise

Végétale + Te Deum Laudamus

La#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 544

Fig. 545



Deuxième partie : Corpus

985

Rhône-Alpes HAUTELUCE

73 1428 Chap du Ham de Belleville

0 0 0 0 0

gothiques

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

Sceau du fondeur

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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986

Rhône-Alpes LE BOURGET DU LAC

73 1400 Ancien prieuré

54 30,6 46 43,5 0

gothiques

IHS XPUS MA

Christ de Pitié
Vierge à l'Enfant
Christ présentant la Bible
Sceau du Prieuré

La#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 546

Fig. 547



Deuxième partie : Corpus

987

Rhône-Alpes LE CHASTEL

73 1350

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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988

Rhône-Alpes SAINT JEAN D'ARVES

73 1497 Eglise

104 0 92 104 0

gothiques

+ XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO NOS 
DEFFENDAT
ANNO DNI M CCCC LXXXX VII

Christ en croix
St Jean Baptiste
St Benoît
Sts Pierre et Paul
Sceau du fondeur

La6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 548



Deuxième partie : Corpus

989

Rhône-Alpes SAINT PANCRACE

73 1500 Eglise

66 35 55,4 52,9 0

minuscules gothiques

+xps vincit xps regnat xps imperat xps ab oni malo nos defendat amen...

Ré#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 549

Fig. 550
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990

Rhône-Alpes SAINT PANCRACE

73 1400 Eglise

54 27 44 42,25 0

gothiques

+ IHS AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM

Vierge à l'Enfant (2)
Christ en croix
Sceau du fondeur : cloche dans un cercle 
avec nom (très mal estampillé)

La#5

Vérification de son classement. Elle 
est sans doute du XIVè.

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 551

Fig. 552



Deuxième partie : Corpus

991

Rhône-Alpes SAINT PIERRE DE BELLEVILLE

73 1200 Mairie

34 18,85 40 37,7 0

rouleaux

P +

Pince peu nette à l'intérieur. Cloche en 
alliage ferreux (je ne pense pas que ce 
soit de la simple fonte de fer).

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 553

Fig. 554
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992

HAUTE SAVOIE
(74)



Deuxième partie : Corpus

993

Rhône-Alpes ALLINGES

74 1456 Eglise

91 47,75 75,6 73,6 0

gothiques

XPS TRANSIENS PER MEDIU ILLORU IBAT EID.....
A D ML CCCC° LVI TLNS MENTENIT DIVIS IEBENIS FECIT HOC OPUS + 
METE SATA SPOTANEA ONORE DEO ET PATRE LIBERACIONE

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié
Christ en croix
Christ bénissant
Annciation

Végétale

La5

IEBENIS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 555

Fig. 556
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994

Rhône-Alpes ANNECY S.A.E.

74 1200

61 27 52 50,4 0

oncialo-gothiques

METE SCAM SPOTANEU HONORE ET PATE LIBERACIONEM

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 557

Fig. 558



Deuxième partie : Corpus

995

Rhône-Alpes THIEZ

74 1473

0 0 0 0 0

gothiques

AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECON BENEDICTATU IN 
MULIERIBUS D O A° D M CCCC LXXIII

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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996

PARIS
(75)



Deuxième partie : Corpus

997

Région parisienne PARIS 03

75 1400 Ste Elisabeth

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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998

Région parisienne PARIS 04

75 1331 St Merry

118 0 0 0 0

+ ie porte le non de saint merri iehan de dinant nous fit en lan de grace m ccc xxxi et me 
firent faire les proissiens ou mois daoust

DE DINANT Jean

Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

999

SEINE MARITIME
(76)
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1000

Haute-Normandie ROUEN

76 1200 Tour du Gros Horloge

150 91 125 0 0

onciales

ie suis nmme rouvel rogier le feron me fist frere jehan damiens me fist

D'AMIENS Jean

Nommée la  CLOCHE D'ARGENT 
ou La Rouvel
Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1001

Haute-Normandie ROUEN

76 1254 Tour du Gros Horloge

132 75 130 0 0

onciales

ie suis nomme cache ribaut martin pigache me fist fere nicole fessart me fist amender 
jehan damies me fist

D'AMIENS Jean

Nommée la Cache-Ribaud

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

1002

SEINE ET MARNE
(77)



Deuxième partie : Corpus

1003

Région parisienne CHANTELOUP EN BRIE

77 1300 Eglise

60 32 51,5 49,75 0

oncialo-gothiques

+ EGO VOCOR PETRUS MILES DE CANTU LUPI

La5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 559

Fig. 560



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

1004

Région parisienne CLAYE-SOUILLY

77 1490 Eglise

0 0 0 0 0

INACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1005

Région parisienne ETAMPES

77 1400

0 0 0 0 0

gothiques

MARIE AY NOM ...... IIII M POISE

(4000 Livres)

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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1006

Région parisienne LA BROSSE MONTCEAUX

77 1478

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1007

Région parisienne LA BROSSE MONTCEAUX

77 1300 Eglise

64 33,2 53,85 53,4 0

oncialo-gothiques

+ IE NOM POUR GG CURE DE CEANS ET P IEHAN REGNAVST

Fa#5

Déposée dans l'église

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 561

Fig. 562
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1008

Région parisienne MEAUX

77 1481 Chap des Sœurs augustines

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1009

Région parisienne MEAUX

77 1481 Chap de l'Hôpital Général

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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1010

Région parisienne MELUN

77 1498 Hôtel de Ville

0 0 0 0 0

+ ante omnia fres clarissimi lan m iiii (c) iiii (xx) xviii me fist refaire m n petit + diligatur 
deus deinde proximus

Fa6

INACCESSIBLE. Au musée à la fin 
du XIXè

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1011

Région parisienne MONTCEAUX LES MEAUX

77 1364 Mairie

0 0 0 0 0

JOUVENTE ME FIST LAN MIL CCC LXIIII

JOUVENTE Jean

INACCESSIBLE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 563
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1012

Région parisienne SAINT SAUVEUR LES BRAY

77 1300 Eglise

73 33,9 52 48,5 0

oncialo-gothiques

+ MENTEM SANCTAM PONTANEAM HONOREM DEO ET PATR
IE LIBERACIONEM

Ré#6

Cloche non horizontale

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 564

Fig. 565



Deuxième partie : Corpus

1013

Région parisienne SAMOREAU

77 1500 Eglise

62 41 65,4 58,7 0

gothiques

+ FU NOMME MARIE + LAN MIL VCC FU FAICTE A SAMOISSEAU EN BRIE
IHS MA

Ré5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 566

Fig. 567
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1014

DEUX SEVRES
(79)



Deuxième partie : Corpus

1015

Pays de la Loire FLEURY

79 1400 Château

29 0 24 0 0

gothiques

+ ABCDEFGHJKLMNOPQ

Joseph BERTHELE, 1903

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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1016

Poitou-Charentes FORET SUR SEVRE

79 1435 Egl ND à la Ronde

69 35,4 59,85 55,1 0

gothiques

S MORICE ORA PRO NOBIS DEUM LAN MCCCCXXXV

Vierge à l'Enfant
Christ en croix
St Michel

Do#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 568

Fig. 569



Deuxième partie : Corpus

1017

Poitou-Charentes PARTHENAY

79 1454 Porte de la Citadelle

0 0 0 0 0

gothiques

ON MOYS D'OCTOBRE ET EN DATE MIL CCCC L IIII ME FIRENT REFAIRE 
PAR VRAY LES HABITANS DE PARTHENAY

Christ en croix
Sceaux (4 différents)

Sol6

SUSPENDU A 3M DU SOL

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 570
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1018

SOMME (80)



Deuxième partie : Corpus

1019

Picardie BETTENCOURT-RIVIERE

80 1470 Eglise de Rivière

0 0 0 0 0

CLOCHER-MUR

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 571
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1020

Picardie COISY

80 1492 Eglise

80 42,4 65,5 62,15 0

gothiques

+ IEHANNE FUS JE NOMEE PAR JEHANNE DE SAUCURES DAME 
DOUAIRIERE DE DAMPIERRE ET DE ROLLANCOURT
LAN MIL CCCC IIIIXX & XII BARBRE DE CHATILLON DAME DE ..... DE LILLE

St Pierre
Croix sur gradin
Ange porteur de cierge

Fleur de lys

La#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 572

Fig. 573



Deuxième partie : Corpus

1021

Picardie LEALVILLERS

80 1465 Eglise

57 31,25 49,1 47 0

gothiques

S DEOFFCMONT M CCCC LXV + IGBY DE NEILE
(Guy de Nesle, seigneur d'Offemont)

Vierge à l'Enfant
Christ de Pitié
Monnaies : une avec Vierge à l'Enfant, 
l'autre avec un bateau

Sol5

Suspendue dans l'église

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 574

Fig. 575
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1022

Picardie MIANNAY

80 1494 Eglise

96 51 77,5 78,25 0

gothiques

+ IE FUS FAITE LAN MIL CCCC IIIIXX ET XIIII ET ME LEVA DANIELLE 
DELLE CONETABLE DE SAINT OYALERI ET LENE DUQUENOI DAME 
DESCOTTEURES ET FUS NOMMEE IENE

Fa4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 576

Fig. 577



Deuxième partie : Corpus

1023

TARN (81)
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1024

Midi-Pyrénées GAILLAC

81 1499 Eglise

124 0 110 0 0

gothiques

ano milleno quadrigetesimo nonasesimo nono no g boysseti candelii abbas me in hac qua 
cernitis forma erigi fecit poderis xxxv quintalium
ihesus autem transiens per medium illorum ibat [Te deum laudamus *6]

Christ en croix
St Michel
Vierge à l'enfant
Ecce Homo
Sceau et contre sceau de l'abbé
IHS
Ceinture de Chasteté
Sceau du fondeur (cloche + IM)

Te deum laudamus

INACCESSIBLE. Provient de 
l'abbaye de Candeil

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1025

Midi-Pyrénées LACROUZETTE

81 1465 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

Joseph BERTHELE, 1903

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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1026

Midi-Pyrénées LASGRAISSES

81 1500 Eglise

0 0 0 0 0

romaines

Miserere nostri miserere domine 1500

Sceau rond
Ceinture de chasteté

INACCESSIBLE
CLOCHER-MUR
Archives Berthelé

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1027

TARN ET GARONNE
(82)
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1028

Midi-Pyrénées BOUILLAC

82 1300 Eglise

0 0 0 0 0

onciales

+ REX..............BENEDI
C

Ressemble à l'écriture d'Octon

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 578



Deuxième partie : Corpus

1029

Midi-Pyrénées BOUILLAC

82 1400 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

... ORA PRO NOBIS...

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 579
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1030

Midi-Pyrénées MOISSAC

82 1270

146 88 130 0 0

rouleaux

+ SALVE REGINA MISERICORDIAE
ANNO DOMINI MILLESIMO CC° LXX TERCIO GOFRIDUS ME FECIT ET 
SOCIOS MEOS PAULUS VOCOR

Sceau représentant la Ste Vierge

Gofridus

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 580



Deuxième partie : Corpus

1031

VAR (83)
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1032

Provence-Alpes-Côte d'Azur AUPS

83 1475 Collégiale St Pancrace

103 59 87,6 83,5 0

gothiques

xps vincit xps regnat xps imperat xps ab oi malo nos defendat m cccc lxxv

Vierge à l'Enfant
Ecce homo

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 581

Fig. 582



Deuxième partie : Corpus

1033

Provence-Alpes-Côte d'Azur BARJOLS

83 1429 Eglise

0 0 0 0 0

gothiques

... ORA PRO NOBIS.....

Vierge à l'Enfant
Bustes de style renaissance

Ré6

NON RELEVEE. AU SOMMET DU 
CAMPANILE
Cloche à la décoration italianisante 

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 583
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1034

Provence-Alpes-Côte d'Azur COTIGNAC

83 1496 Eglise

73 0 73 0 0

gothiques

ihs xps iesus marie salvator mundi salva nos perimus m cccc lxxxxvi

Vierge à l'Enfant
Christ en croix
St Michel

Ré#

INACCESSIBLE 

Données : Carrazé, 1989

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1035

Provence-Alpes-Côte d'Azur FREJUS

83 1445 Cathédrale

63 0 75 0 0

gothiques

ave maria gratia plena dominus tecum m cccc xxxxiiiii

Vierge à l'Enfant
St Léonce (?)

Fa

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 584
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1036

Provence-Alpes-Côte d'Azur LA CADIERE D'AZUR

83 1458 Eglise

104 54,75 83,2 81,5 0

gothiques

xps vincit xps regnat xps ab oi malo nos defendat lan mil cccc lviii

Vierge à l'Enfant
St Michel
St indéterminé (2, non vus)

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 585

Fig. 586



Deuxième partie : Corpus

1037

Provence-Alpes-Côte d'Azur MONS

83 1488 Eglise

60 32,5 52,3 49,5 0

gothiques

ihs aute transsiens per mediu illoru ibat m cccc lxxxviii

Rien

Ré#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 587

Fig. 588
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1038

Provence-Alpes-Côte d'Azur SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

83 1476 Tour de l'Horloge

83 0 71 73 0

gothiques

st ergome queritis sinite os abiren + m cccc lxxvi
la campana dalreloge delavilo de san maxim
michel garri

Vierge à l'Enfant
Christ en croix
St Michel

Si5

GARRI Michel

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 589



Deuxième partie : Corpus

1039

VAUCLUSE (84)
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1040

Provence-Alpes-Côte d'Azur APT

84 1453 Cathédrale

90 45 67,6 66,75 0

gothiques

+ ihs + vox dni sonat que tempestatem fugat anno dni m cccc liii

Vierge à l'Enfant
Christ en croix (2)
St Michel

végétale

La#4

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 590

Fig. 591



Deuxième partie : Corpus

1041

Provence-Alpes-Côte d'Azur ORANGE

84 1300 Hôtel de Ville

0 0 0 0 0

NON RELEVEE

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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1042

Provence-Alpes-Côte d'Azur SAIGNON

84 1100

87 0 75 0 0

gravés

+ XPS VICIT XPS REGNAT XPS IPERAT XPS ABOI MALO NOS DE H

Fa#

BM, 29, 1863, pp. 734

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1043

Provence-Alpes-Côte d'Azur SAUMANE

84 1400 Eglise

71 36 60,7 61 0

onciales

+ x rex venit in pace a d cccc

Rien

Ré6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 592

Fig. 593
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1044

VENDEE (85)



Deuxième partie : Corpus

1045

Pays de la Loire CHATEAUNEUF

85 1487 Eglise

71 37,4 55,75 55,1 0

minuscules gothiques

+ ANDRIEU ACQUART ANDRIEU QUIQUEGNO IEHANE BELIERE BLANCHE 
BOUCHIERE ME LEVERET
LAN M CCCC IIIIXX & VII
Gravé : Chateau Neuf AS

Do#5

DEPOSEE EN SEPTEMBRE 2000

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 594

Fig. 595
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1046

VIENNE (86)



Deuxième partie : Corpus

1047

Poitou-Charentes CISSE

86 1450 Eglise

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

1048

Poitou-Charentes DISSAY

86 1493 Eglise

64 34,3 48,6 47,15 0

gothiques

Le reverend pere en dieu messire pierre damboyse evesque de
poitiers cest au loge chateau et portal fist faire lan quon
disoist en erre m cccc quatre vingt et treize et estoit sans aucune erreur
Jamet Percechausse receveur
du tout principal conducteur

Sol5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 596

Fig. 597



Deuxième partie : Corpus

1049

Poitou-Charentes PINDRAY

86 1351 Eglise

60 31,65 47,3 46,25 0

oncialo-gothiques

S PARAUTES ORA PRO NOBIS M III CENS L I  Q

Ré6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 598

Fig. 599
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1050

Poitou-Charentes POITIERS

86 1451 Egl St Pochaire

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1051

Poitou-Charentes POITIERS

86 1300 Hôtel-Dieu

0 0 0 0 0

gothiques

+ S LEGER + S JAME

Fleurs de lys (2)

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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1052

Poitou-Charentes ROIFFE

86 1491 Eglise

66 36,85 59 54,5 0

gothiques

+ (jour, illisible) DOCTOBRE DE LAN MCCCC NONATE I CHARLES 
ORTAMROYDAULPI
BRISES NAVIT MARIE PROCUREMS ..... MARTIN DES NEUTIUUN

Ré#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 600

Fig. 601



Deuxième partie : Corpus

1053

Limousin VENIERS

86 1435

0 0 0 0 0

Vox domini sonat

MENESTREL Jacquemin

Cloche refondue en 1876

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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1054

HAUTE VIENNE
(87)



Deuxième partie : Corpus

1055

Limousin CHALUS

87 1200

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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1056

Limousin CHAMBORET

87 1487 Eglise

72 36 63,25 59,6 0

gothiques

+ S GABRIEL ORA PRO NOBIS LAN M IL CCCC IIIIXX TE VII

Vierge à l'Enfant
Christ en croix
St Michel

Sol#6

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 602

Fig. 603



Deuxième partie : Corpus

1057

Limousin COUZEIX

87 1200

0 0 0 0 0

onciales

+ IHS SCS MARCILIS ORA PRO NOBIS AVE MARIA

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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1058

Limousin DINSAC

87 1300 Eglise

59 26,3 51,5 50,2 0

oncialo-gothiques

+ SANCTE MARTINE ORA PRO NOBIS + TE DEUM LAUDAMUS

Sol#5

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 604

Fig. 605



Deuxième partie : Corpus

1059

VOSGES (88)
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1060

Lorraine GREUX

88 1400

0 0 0 0 0

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1061

YONNE (89)
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1062

Bourgogne ARCY SUR CURE

89 1483 Eglise

80 0 59 60,5 250

gothiques

YHESUS ES MINE NAME CYMON WAGHEVENS HET MI GHEMAET IN YAER 
UNS HERREN M CCCC LXXX III

Christ ressuscité
Fleur de lys (plusieurs)
Bouquet (plusieurs)
Fleurs à 5 pétales (plusieurs)

Végétale

Si3

S. WAGHEVENS

Relevé R. SINGER

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION



Deuxième partie : Corpus

1063

Bourgogne AUXERRE

89 1483 Tour de l'Horloge

133 0 0 109 0

gothiques

LAN MIL CCCC IIIIXX ET TROIS POUR SERVIR A LA COMUNAUTE FUS 
FAITE DE PAR LES BOURGEOIS DE AUCERRE CE GRE CITE ET ME FIST I 
CARADON S G AVE MARIA

Fa 3

CARADON J.

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION
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1064

Bourgogne AVALLON

89 1480 Tour de l'Horloge

130 66,3 103,1 103 0

gothiques

+ IHS MA LOAGE A DIEU CHUNDOIT RANDRE POUR CE QU'IL EST LE 
SOUVERAIN ASI LE FAIT ET SOIR ET MAT TANT QUE MO SO SE PEUT 
ESTADRE
M I RABIER LIEUTENANT D'AVALLON MIL CCCC IIIIXX ET I

Archange
Signature : SB enlacé

Végétale

BOISOT Simon

Déposée temporairement

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note

Fondeur

Remarques

Profil

Détail

MESURES

ORNEMENTATION

Fig. 606
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Bourgogne LA FERTE-LOUPIERE

89 1300 Eglise

36,5 20,7 30,8 30,4 0

oncialo-gothiques

+ S I MAXIMI S CI GABRIEL MAOXSERAEPATABTORPROBN

Déposée dans le clocher qui est 
dangereux

Département Date Edifice

Diamètre 
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Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle
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Fig. 607

Fig. 608
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Bourgogne LIGNY LE CHATEL

89 1484 Eglise

54 0 47 54 0

gothiques

+ IHS MARIA S PETRI S BARBARA MIL CCCC IIIIXX ET IIII

Vierge à l'Enfant
Christ en croix avec Vierge et Marie 
Madeleine

Mi7

Même fondeur que VOLGRE

Département Date Edifice

Diamètre 
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Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle
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Fig. 609
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Bourgogne SACY

89 1300 Eglise

93 60,2 78,6 75,8 0

oncialo-gothiques

+ AVE MARIA GRACIA PLENA + F GUILLE FERNICLE COMADEUR DE SACI
GUILLETTE GLATINE

Sol#4
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Fig. 610

Fig. 611
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Bourgogne SENS

89 1376 Cathédrale St Etienne

150 0 0 0 0

gothiques

+ nomen virgineum dico maria meum
+ charle ay nom pour le roy de france VIIM et plus poyse en balance les borgois de senz 
mont fait faire lan M CCC LX XVI et cest horloge ouie suis mise de leur chatel a leur 
devise (cette deuxième ligne est sur la pince)

JOUVENTE Jean

CLOCHER INTERDIT PAR LES 
BATIMENTS DE FRANCE
in Quesvers et Stein, Paris, 1897, p. 
484

Département Date Edifice
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Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse
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Bourgogne SENS

89 1377 Cathédrale St Etienne

50 0 0 0 0

gothiques

+ pierre ay nom pour chatepme g l poise ou environ sens rime
Iohan Iouvente me fit por sens lan XVII M LX CCC (sic)

JOUVENTE Jean

CLOCHER INTERDIT PAR LES 
BATIMENTS DE FRANCE
in Quesvers et Stein, Paris, 1897, p. 
484

Département Date Edifice
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Diamètre en
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Hauteur Hauteur
tangentielle
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Bourgogne SENS

89 1377 Cathédrale St Etienne

55 0 0 0 0

gothiques

+ pour chantepme ay nom francois II C livres poise ou en viron a en mon poix
lan XVII MCCCLX pour sens me fist Iohan Iouvente

JOUVENTE Jean

CLOCHER INTERDIT PAR LES 
BATIMENTS DE FRANCE
in Quesvers et Stein, Paris, 1897, p. 
484

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle
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Note
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Remarques

Profil
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Bourgogne VILLENEUVE SUR YONNE

89 1400 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS

Département Date Edifice

Diamètre 
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle
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MESURES
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Bourgogne VOLGRE

89 1484 Eglise

76 41 69,6 66,2 0

gothiques

IHS MARIA XPS VINXIT XPS REGNAT XPS IMPERAT ET AB ONI MALO NOS 
DFEDAT
MIL CCCC IIIIXX ET IIII

Vierge à l'Enfant
Christ en croix avec la Vierge et 
Marie-Madeleine
Christ en croix

Si5

Même fondeur que Ligny le Châtel

Département Date Edifice
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couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle
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Profil

Détail
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Fig. 612

Fig. 613
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ESSONNE (91)
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Région parisienne MORIGNY-CHAMPIGNY

91 1413 Eglise de Morigny

0 0 0 0 0

gothiques

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERACIONEM

Joseph BERTHELE, 1903

Département Date Edifice
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Région parisienne RIS ORANGIS

91 1470 Eglise

0 0 0 0 0

N'EXISTE PLUS
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VAL DE MARNE
(94)
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Région parisienne VINCENNES

94 1369 Horloge de laTour du Village

0 0 0 0 0

Se trouve au château

Département Date Edifice
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Fig. 614
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VAL D’OISE
(95)
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Région parisienne MARINES

95 1200 Eglise

0 0 0 0 0

oncialo-gothiques

+ O rex glorie xpe veni cum pace

Clocher dangereux

Département Date Edifice
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LE CORPUS :
LES MOULES DE CLOCHE

AIN (01)
ET Canton de GENEVE
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GENEVE

0 1500-1600 Cathédrale

0 0 0 0 0

Charles BONNET

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

Fouilleur

Date de fouille

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Rhône-Alpes SERRIERES DE BRIORD

1 L'isle sous Quirieu

0 0 0 0 0

Indéterminé

Elvire MIESCH

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

Fouilleur

Date de fouille

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

Le prieuré de L'Isle sous Quirieu a fait l'objet d'une fouille exhaustive en 1984-1985 
par Elvire MIESCH dans le cadre des opérations de sauvetage menées sur la retenue 
du barrage de Sault-Brénaz (travaux C.N.R.). Outre la chapelle, deux bâtiments ont 
été fouillés. Dans le bâtiment I, a été trouvé le moule à cloche dont il est question ici. 
Ce bâtiment est interprété comme les communs du prieuré. La fosse semble être 
postérieure l’abandon du bâtiment I, puisqu’elle se trouve à l’intérieur de celui-ci. La 
fosse se présente comme une structure ovoïde d’environ 2 m. sur 1 m., comprenant 
de plus à l’Est un demi cercle de terre rubéfiée. Le rapport de fouille que nous avons 
pu consulter ne nous offre pas plus de détail sur la fouille. La fosse, qualifiée de 
“creuset” par l’auteur, semble donc avoir été rubéfiée, correspondant en celà à la 
technique décrite par le moine Théophile. La datation de cette structure n’est pas du 
tout établie.

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments
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AISNE (02)
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Picardie CHATEAU-THIERRY

2

0 0 0 0 0

Fouillé en 1892

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

Fouilleur

Date de fouille

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié. De plus, il n'y a que peu de 
documentation concernant cette fouille ancienne (signalée par BERTHELE en 
1903).
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ALLIER (03)
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Centre ST GERMAIN DES FOSSES

3 Le Prieuré

0 0 0 0 0

J. CORROCHER

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

Fouilleur

Date de fouille

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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ALPES DE HAUTE
PROVENCE (04)
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Provence-Alpes-Côte d'Azur GANAGOBIE

5 XIIe Prieuré

0 0 0 0 0

Indéterminé

Michel FIXOT

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

Fouilleur

Date de fouille

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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HAUTES ALPES (05)
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Provence-Alpes-Côte d'Azur DIGNE

5 1170 Notre Dame du Bourg

0 0 0 0 0

Théophile

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

L'église de Notre Dame du Bourg a fait l'objet d'une fouille exhaustive menée par G. 
DEMIANS D'ARCHIMBAUD. Plusieurs ensembles de fonte de cloche ont été mis 
au jour, permettant d'avoir un début de perception de l'histoire campanologique d'un 
site. Trois fosses de fonte ont été découvertes, correspondant à deux périodes de 
coulée. Les datations proposées (fin XIIè et milieu XIIIè siècle)reposent sur l'étude 
stratigraphique et l'étude du matériel céramique s'y rapportant. La plus ancienne est 
la fosse 577, fouillée en 1994. Les deux autres fosses portent les numéros 379 et 546, 
fouillées en 1988-1989, et sont plus récentes (milieu XIIIè siècle).
Pour les deux périodes, les moules se trouvent dans la même travée de l'édifice 
actuel, à savoir la deuxième travée, les plus anciens au Nord, le plus récent au Sud. 
Cet emplacement ne correspond pas à l'emplacement le plus courant. Les moules 
étant chaque fois près des murs gouttereaux, ils ont sans doute été construit durant 
des périodes d'utilisation de l'édifice, afin de gêner le moins possible.
Nous allons décrire en détail la fosse 577 à titre d'exemple, la documentation étant 
plus disponible. Dans cette fosse, ont été distingués six remblais qui nous permettent 
de comprendre la dynamique de remblaiement (et donc de destruction des structures 
bâties, telles le four et le moule proprement dit) utilisée par le fondeur après la 
coulée (réussie). Cette fosse était profonde d'un mètre environ. De haut en bas, les 
couches étaient les suivantes : 
 -695 : couche riche en matériaux de destruction des sols environnants, avec un peu 
de bronze. Cette couche correspond a la fin du remblaiement, où on rejette les 
matériaux qui avaient dû être extraits lors du creusement de la fosse de coulée ;
 -696 : couche contenant de nombreux moëllons et claveaux de tuf. Ces éléments, 
provenant probablement de la destruction d'un édifice antérieure ont pu servir à faire 
la structure du four. En effet, ils sont viollement noircis, sur les faces concaves qui 
plus est;
 -697 : couche contenant les fragments de moule proprement dit et quelques coulures 
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1091

Gabrielle DEMIANS D'ARCHIMBAUDFouilleur

Date de fouille

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

 de bronze. Ce remblaiement correspond donc à la destruction du moule, au 
démoulage de la cloche ;
-702 : couche contenant quelques fragments de moule. Elle correspond au début du 
démoulage;
 -703 : couche contenant de nombreux débris de construction, et présentant surtout un 
important pendage d'Est en Ouest. Cette couche nous offre d'intéressants 
renseignements sur la technique de remontée de la pièce une fois qu'elle est coulée. 
En effet, cette couche a été sans doute glissée au fur et à mesure sous la cloche 
encore prisonnière de sa gangue, jusqu'à la remontée à un niveau où elle soit facile à 
démouler. Ainsi (voir la coupe, fig. ), elle devait se trouver à une hauteur suffisante 
pour que les fondeurs puissent la soulever par les anses ;
 -709 : cette dernière couche ne comprend que quatre pierres portant des coulées de 
bronze. Ces coulées sont sans doute le surplus de fonte. En effet, il est recommandé 
de toujours compter large les quantités de métal, en général 10% de plus, qui dans ce 
cas ne paraissent pas avoir été récupérés. Ce doit donc être la couche d'utilisation de 
la fosse.
La dynamique de la fonte de cet atelier est donc la suivante : 
 -préparation du moule ;
 -fonte de la cloche ;
 -remontée de la cloche encore dans son moule jusqu'à un niveau où elle puisse être 
soulevée. Cette remontée s'effectue en glissant de la terre sous le moule ;
 -bris du moule et examen du résultat ;
 -destruction du four, la fonte ayant été réussie ;
 -fin du rebouchage de la fosse avec des éléments provenant des environs : déchets de 
creusement de la fosse, divers remblais du chantier : en effet, la présence de 
nombreux éléments architecturaux (claveaux...) nous incitent à penser que cette fonte 
s'est déroulée dans une église en construction, ou tout au moins en rénovation.

Fig. 615
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Provence-Alpes-Côte d'Azur DIGNE

5 1250 Notre Dame du Bourg

0 0 0 0 0

Théophile

Gabrielle DEMIANS D'ARCHIMBAUD

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

Fouilleur

Date de fouille

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Voir la fiche précédente.

Fig. 615
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ALPES MARITIMES
(06)
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Provence-Alpes-Côte d'Azur ANTIBES

6 ?? Chapelle du St Esprit

0 0 0 0 0

Indéterminé

Patrice ARCELIN

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

Fouilleur

Date de fouille

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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ARDECHE (07)
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Rhône-Alpes ALBA LA ROMAINE

7 XIIe St Philippe

0 0 0 0 0

Indéterminé

Elise FAURE-BOUCHARLAT

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

Fouilleur

Date de fouille

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Au cours des fouilles menées dans le cimetière de l’église Saint Philippe, un moule de 
cloche a été dégagé. Il est daté assez peu précisément. On peut simplement dire qu’il 
est postérieur à l’abandon du cimetière. Il se situe dans l’arasement du mur 25/5a. 
L’atelier semble donc établi en extérieur, faute d’étude plus détaillée des éléments 
environnants (éventuels trous de poteau). Seule la fosse de coulée a été retrouvée. Elle 
se présente comme une simple fosse piriforme. L’alandier mesure 1,2 m. de long pour 
0,6 m. de large. La fosse de coulée proprement dite est circulaire, pour un diamètre de 
1,2 m. La profondeur de cette partie ne fait que 0,3 m. Elle n’est sans doute pas 
conservée en intégralité, et il y a donc eu arasement des niveaux supérieurs. Il semble 
y avoir deux états successifs dans cette fosse : dans un premier temps, la “sole” est 
faite de carreaux de terre cuite et le moule était donc posé à même le sol. Ensuite, le 
second moule étant sans doute de plus petite taille, il a été disposé sur une série de 
cinq pierres, étant ainsi surélevé pour permettre le sèchage de celui-ci. Ces blocs sont 
soit de basalte, soit de calcaire. De plus, a été retrouvé le négatif de l’axe du calibre. 
La technique utilisée semble donc être celle décrite dans l’Encyclopèdie, ce qui 
indique que ce moule est relativement récent (après le XVIè siècle sans doute).
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Rhône-Alpes CRUAS

7 XIIe

0 0 0 0 0

Joëlle TARDIEU

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

Fouilleur

Date de fouille

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

Plan

Vue du site

Une structure campanaire a été dégagée lors des fouilles de l'église de Cruas. Elle se 
trouve dans la première travée orientale du bas-côté sud. Il s'est implanté dans les 
ruines du chevet triconque de l'édifice antérieur. La fosse a un plan assez classique : 
un espace circulaire destiné à recevoir le moule, précédé d'une chambre de chauffe 
allongée, destinée à la cuisson du moule, ce qui donne à la structure une forme 
piriforme. Les parois de la fosse sont en partie composées des vestiges des murs 
antérieurs. Elles sont fortement rubéfiées. Le mur qui servait de paroi a été enduit 
d’argile afin de limiter les risques de destruction du mur et donc d’effondrement des 
parois de la fosse. Les parois étant fortement rubéfiées, il semble évident que la fosse 
a été rempli de bois que l’on a fait brûler, selon la technique décrite par le moine 
Théophile. Une détermination de la température de chauffe a permis de voir que la 
fosse a été chauffée à une température inférieure à 500 °C. Ceci parait cohérent avec 
un feu “doux” destiné à cuire le moule. Aucun matériel, tant scories et parois de four 
que fragments de moule, n’a été découvert lors du dégagement de cette structure. De 
plus, il n’y avait pas trace de la base du moule en place. Au fond de la fosse, se 
trouvaient, comme souvent, quatre pierres qui faisait office de support du moule pour 
son sèchage. Une datation C14 a été possible sur des charbons de bois retrouvés dans 
le remplissage. L’intervalle optimal est centré sur le XIIè siècle (ARCHEOLABS-
Réf. ARC8/R202C) : entre 1150 et 1280 avec 83% de probabilité. Cette structure, 
malgré l’absence de matériel, semble bien être une fosse destinée à la fonte de la 
cloche.
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Restitution

Vue ou dessin de fragments
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Rhône-Alpes MEYSSE

7 XIIe St Jean Baptiste

0 0 0 0 0

Indéterminé

Jean-François REYNAUD

Département Lieu ditChronologie

Diamètre
en base

Diamètre en
couronne

Hauteur Hauteur
tangentielle

Masse estimée

Caractères

Inscription

Motifs Frises

Note restituée

Type de moule

Fouilleur

Date de fouille

MESURES

ORNEMENTATION

Description de
la structure

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Le village de Meysse se trouve en Ardèche, sur la rive droite du Rhône, face à 
Montélimar. L'église actuelle date du XIè-XIIè siècle. La cloche qui a été fondue 
date, selon la stratigraphie, de la construction de l'édifice actuel. Cette structure est 
donc l'une des plus anciennes qu'il nous ait été possible d'étudier. Seul le moule a été 
retrouvé, et cette structure est donc étudiée de façon très incomplète. Nous allons 
décrire l'emplacement du moule, qui est très intéressant. En effet, ce moule se trouve 
dans l'axe de l'édifice, non loin du mur de façade actuel (qui est relativement récent). 
Cette position se retrouve sur de nombreux sites qui sont étudiés dans ce mémoire, et 
peut donc être édifiée en règle quasi générale. Pour assurer le meilleur tirage possible, 
la structure est placée dans l'axe.

Fig. 616
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7 St Etienne de Dions
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La structure campanaire découverte sur ce site n'était que très mal conservée, comme 
toutes les structures de ce site, et sa chronologie ne peut être établie avec ecrtitude. 
De plus, très peu de fragments de moule ou liés à cette opération métallurgique ont 
été retrouvés. La structure consiste en une simple fosse, partiellement arasée.
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Le village de Vagnas se trouve au sud-ouest de l'Ardèche, non loin de Barjac. A la 
fin des années 60, des fouilles furent entreprises sur le prieuré bénédictin, sous la 
direction de Maurice Laforgue. Un moule de cloche a été découvert dans la nef de 
l'église, vers l'entrée de l'édifice. Cet emplacement est fréquemment utilisé, comme 
nous pouvons le voir dans les différentes descriptions de site. Il n'est pas possible de 
rattacher la fonte de la cloche à une phase précise de construction de l'édifice. La 
fosse, dont les contours au sommet sont peu définis, a un plan piriforme. La partie 
de plus fort diamètre est la plus plus rubéfiée, sur environ un centimètre d'épaisseur. 
Le moule reposait sur quatre pierres d'assises régulièrement disposées. Aucun 
charbon n'a été retrouvé sous le moule, mais par contre, il en a été retrouvé tout 
autour. Ceci est cohérent avec ce que décrit le moine Théophile : la fosse est remplie 
de bois enflammé autour du moule. On se trouve donc bien là dans les techniques 
décrites au XIIe siècle. Le moule a sans doute été construit autour d'une meule 
d'argile, puis séché dans la fosse avant que n'ait lieu la coulée. La fosse semble avoir 
été dotée d'un alandier.
Les fragments conservés lors de la fouille sont très nombreux et de plus très bien 
conservés, permettant une restitution fiable du profil. Il faut également noter la 
conservation d'un fragment important de la chape du cerveau conservant de 
nombreuses lettres. On peut ainsi restituer l'inscription : + XPS VINCIT XPS 
REGNAT XPS IMPERAT RA. Ces lettres sont sans doute matricées, comme sur la 
majorité des cloches.
L'alliage campanaire a été étudié à partir de déchets qui ont pu être retrouvés. Ces 
analyses nous indiquent un alliage assez proche de nos standards : 76,4% de cuivre, 
18,8% d'étain et tout de même 3,65% de plomb, nous indiquant un alliage assez 
ancien, puisqu'il semble y avoir apport volontaire de plomb.
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Dr U. THEVENONFouilleur

Date de fouille

Fig. 617

Fig. 618

Fig. 619
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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La fouile de la cour de l'Archevéché d'Aix en Provence a été menée au début des 
années 80 sous la direction de Michel FIXOT. Elle a livré trois fosses de coulée de 
cloches. Ces ensembles ont fait l'objet d'une étude relativement détaillée du point de 
vue purement archéologique, paru dans le Bulletin Monumental. Cet article ne 
s'intéresse pas ou très peu aux problèmes d'archéocampanologie qu'un tel ensemble, 
situé sur un site favorable à la production de pièces de qualité, aurait permis d'étudier 
en détail. La fouille de ces trois fosses permet de voir diverses techniques de 
construction des fosses de sèchage. Nous allons présenter rapidement les trois 
moules, à partir des données disponibles dans l'article du Bulletin Monumental. La 
fouile n'a en effet pas livré de vestiges de four de métallurgie lié directement au 
moule. Le seul vestige mentionné par les auteurs est un four de petite taille (environ 1 
m. de diamètre) qui de plus ne semble pas avoir fonctionné (pas de trace de 
rubéfaction). Son interprétation comme un four de bronzier est donc douteuse. De 
plus, il est très éloigné des moules.
La datation des moules découverts dans cette cour est relativement aisée : ils sont 
utilisés lors de la reconstruction du palais gothique, reconstruction qui semble se 
placer dans la première moitié du XIVè siècle. Les trois structures semblent 
contemporaines, tant du point de vue de la stratigraphie que du point de vue du 
matériel retrouvé (éléments décoratifs...)
Le premier moule se trouve au Sud de la cour, dans la partie centrale. Il est formé 
d'un alandier de 3,4 m. de long, pour une largeur de 2,3 m. Il est orienté Est-Ouest. 
Cet alandier était constitué de pierres de remploi, provenant des bâtiments romans. 
Le diamètre restitué du moule (à partir des observations de terrain uniquement) est de 
1,4 m. à l'extérieur de la chape. La trace en était nettement conservé. La fosse était de 
faible profondeur, 70 cm. seulement. Le moule devait donc dépassé du sol et le four 
devait donc être "suspendu". L'argile couvrant les pierres de l'alandier formait 
presque un arc diaphragme à l'Ouest. Des traces à l'Est de la structure suggèrent que 
la fosse ait pu être réutilisée.
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Le deuxième moule est lui dans l'angle Nord Est de la cour, dans la destruction 
d'un mur roman. Nous sommes encore en présence d'une fosse allongée : 2,5 m. de 
large pour 4 m. de long. La fosse est cette fois beaucoup plus profonde, mesurant 2 
m. à 2,5 m. de profond. Le diamètre du moule, restitué grâce aux traces de 
rubéfaction, est évalué à 1,1 m. par les auteurs, soit un diamètre équivalent à celui 
du premier moule. L'alandier de cette fosse a une forme totalement différente : il 
est cette fois en croix latine, dont l'axe principal a une direction Est-Ouest. Cet 
alandier, à la différence des deux autres, n'est pas bâtie, mais juste excavé dans 
l'argile. 
Le troisième moule est situé un peu plus au centre de la cour que le deuxième. Il 
recoupe lui aussi des murs romans. La fosse est cette fois maconnée, nous 
restituant un diamètre de 1,8 m. En fait de maçonnerie, il s'agit plutôt d'un muret 
de pierres sèches. La maçonnerie est sans doute due à une moins grande stabilité 
des terrains environnants. Comme pour la première structure, nous trouvons un 
alandier d'axe Est-Ouest construit. Le diamètre restitué du moule est de 1,1 m., 
soit une valeur approchante de celle donnée pour les deux autres structures.
Pour synthétiser un peu les données fournies par l'étude de ces trois moules, nous 
pouvons dire que les moules semblent ici avoir été construits avec la technique 
décrite par le moine Théophile ou BIRINGUCCIO : un moule façonnée sur un 
tour puis descendu dans la fosse, et non pas fabriqué dans la fosse à l'aide d'un 
gabarit puis déplacé ensuite sur l'alandier comme le suggèrent les auteurs. Cette 
technique, qui n'est décrite par aucun ouvrage,ne me semble pas tellement logique 
du point de vue de l'économie des efforts à fournir. Les diamètres restitués des 
moules sont quasiment identiques, ce qui devait donc donner trois notes quasiment 
identiques, pour une portée voisine. Celà peut paraître étonnant pour des cloches 
fondues en même temps ou presque. Peut-être étaient-elles destinées à trois 
endroits relativement éloignés les uns des autres de l'archevêché, pour sonner la 
même chose, telle None. Une telle hypothèse mériterait d'être étudiée plus en 
profondeur, à la lumière éventuelle de texte. La dimension des fosses, par rapport à 
celle des moules, nous indiquent, ce qui peut se comprendre, que les fondeurs 
préféraient travailler au large, les fosses ayant un diamètre parfois presque double 
de celui du moule. La forme des alandiers est peut-être adaptée au substrat, et à la 
façon de le construire : si on le construit en pierre, on se contente de le faire 
rectiligne, par contre, si il est directement creusé en terre, on lui donne une forme 
de croix latine, avec des conduits légèrement plus étroits, qui diminue les risques 
d'effondrement sous le poids du moule.

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Fig. 620

Fig. 621
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Description de
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Cette structure a été fouillée dans le sondage VIII, sous les escaliers menant de la 
cathédrale au baptistère, dans la première travée. Le moule à cloche dont il est 
question ici a été retrouvé en limite de la fouille, entre le baptistère et la cathédrale. 
Le moule s’est installé au milieu des monuments antiques, perçant une large brèche 
dans le stylobate antique (voir fig. ). La fosse n’est pas connuE entièrement et ne 
peut donc être interprétée en détail. Ainsi, nous ne possèdons pas d’alandier, et 
nous ne pouvons donc pas dire quelle était l’orientation dominante de ce moule. 
L’agencement de l’atelier ne peut donc être connu. Au Sud, il a été recoupé 
largement par des caveaux modernes. La fosse semble avoir été bâtie, afin de 
maintenir les terres situées alentour. Ces terres, consistant principalement en 
remblais antiques, étaient fort instables. La construction de cette fosse est assez 
simple : ce sont simplement des blocs liés à l’argile. Cette fonte est difficile à 
replacer dans le contexte général d’évolution du bâtiment. Il semble tout de même 
que ce moule soit contemporain du chantier de construction de la nef romane, vers 
1170. La position de cette structure est donc relativement à l’écart du chantier. Elle 
ne se trouve pas comme souvent dans l’axe du nouveau bâtiment. Néanmoins, elle 
est non loin de l’entrée de l’édifice, immédiatement au Sud. Il serait sans doute 
intéressant de poursuivre la fouille de cette structure, afin de pouvoir la percevoir 
dans son intégralité.

M. GUILD, RIVET et GUYONFouilleur

Date de fouille
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Fig. 622
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Vue ou dessin de fragments
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Fig. 624
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Deux moules de cloche ont été découverts sur le site d’Albon. Ils sont disposés sur 
une ligne parallèle à l’axe de l’église, dans la nef, décalée d’environ 1 mètre sur la 
gauche (le nord). Nous les appellerons pour la suite le moule est et le moule ouest. 

Le moule est tout d’abord est totalement arasé, et nous n’avons guère que l’extrême 
base du moule. Le diamètre externe de la structure est de 63 centimètres, alors que 
l’interne est de 30 centimètres. La fosse de coulée, dans laquelle a été retrouvée le 
moule, a un diamètre de centimètres. Elle est plus ou moins construite : nous avons 
vu trois pierres disposées verticalement sur les parois ouest et nord. Le profil général 
de la fosse est en poire. Il est particulièrement visible au sud où la fosse est mieux 
conservée. Le diamètre d’ouverture semble correspondre de très près (à peine 
supérieur) à celui du moule. Cette proximité des valeurs nous indique que le moule 
n’a pu être fabriqué dans la fosse. Il a donc été produit selon la technique décrite par 
le moine Théophile. Ceci nous incite à penser que cette pièce a été produite 
précocement (sans aucun doute avant le XIVè siècle). De plus, la fosse est rubéfiée 
et nous avons pu voir les traces d’un creusement qui pourrait être la fosse 
d’alimentation du feu de séchage du moule qui se trouve à l’ouest du moule. Les 
parois de la fosse taillée dans la moraine sont rubéfiées sur environ un centimètre. Le 
moule ne repose pas directement au fond de la fosse, mais sur un alandier ménagé 
dans la terre. Avant la coulée semble-t-il, cet alandier a été comblé avec une argile 
destinée sans doute à soutenir le moule et prévenir les éventuels problèmes de 
rupture. La profondeur de la fosse au moule est d’environ 47 centimètres. Il semble 
que la fosse soit conservée dans sa pleine hauteur. En effet, pour un diamètre estimé 
à environ 35 à 40 centimètres par le biais des mesures des diamètres externe et 
interne du moule, la hauteur, hors anses, est à peu près équivalentes, et les anses 
doivent avoir une hauteur d’environ 7 à 8 centimètres pour une pièce de cette taille.
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Le moule ouest se présente de façon assez similaire au précédent. Le diamètre 
externe est d’environ 53 centimètres, alors que l’interne est de 30 centimètres 
environ. Le moule est ici un peu mieux conservé. Nous avons pu observer le profil 
du moule de la pince (partie inférieure de la cloche, où vient frapper le battant), et 
faire un relevé de son profil (voir fig. ~). La fosse de coulée est ici brute de 
creusement, et ne présente pas d’aménagement tel qu’un empierrement. De plus ses 
parois sont droites. Comme pour le moule situé à l’est, le diamètre de la fosse est très 
légèrement supérieur à celui du moule. Il semble donc logique d’en inférer la même 
conclusion que pour le moule précédent, à savoir que la technique utilisée ici est 
celle décrite par le moine Théophile. Les parois de la fosse sont également rubéfiées. 
Le moule repose ici sur un alandier constitué de deux rangées de pierres, alandier en 
tout point similaire, si ce n’est par la taille, à celui rencontré sur le site voisin de 
Salaise sur Sanne dans un atelier daté du XIIè siècle. La fosse d’alimentation du feu 
est ici mieux conservée et plus nette. Elle a un diamètre proche de celui de la fosse 
du moule et n’est pas rubéfiée, tout juste noircie par le feu. Nous pouvons ici donner 
quelques détails concernant la cloche qui a été produite. Son diamètre à la pince est 
d’environ 45 centimètres, et la hauteur utile du moule (qui nous permet de faire 
quelques mesures sur la pièce) est de 2,5 centimètres. A l’heure actuelle, nous ne 
pouvons pas préciser la chronologie par la forme de la pince, notre travail sur la 
typologie n’étant pas suffisamment avancé. 
En résumé, nous avons pu observer ici deux moules de cloches de chronologie et de 
technologie très proche. De plus, leur proximité à l’intérieur même de l’église 
(environ un mètre) nous laisse penser que nous avons ici à faire à un seul et même 
atelier qui a produit deux cloches. Compte-tenu du faible nombre de fragments 
recueillis, il ne nous est pas possible de tenter une restitution de profil, et par là-
même, de dire si ces deux cloches formaient un ensemble harmonique ou non. Elles 
peuvent en effet avoir été produites soit pour le même édifice (la chapelle castrale), 
soit pour deux édifices différents (dont la chapelle castrale). Enfin, malgré l’absence 
de traces, et compte-tenu de l’emplacement des deux moules, il y a fort à penser que 
le four de fusion du métal prenait place entre les deux moules. Au vu des vestiges 
découverts, il ne semble pas qu’il y ait eu un problème lors de la coulée, qui aurait 
impliqué de refaire un moule. En ce qui concerne la datation de cet atelier, les deux 
moules présentent les mêmes critères de fabrication, à savoir la construction du 
moule hors de la fosse, sans doute sur un système proche d’un tour à bois, tel que 
décrit par le moine Théophile. Dans les deux cas, le moule repose sur un alandier, 
destiné à assurer le séchage. Cette caractéristique avait déjà été observée à Salaise 
sur Sanne, à environ 10 kilomètres au nord d’Albon, pour un ensemble daté du XIIè 
siècle. Il semble donc fortement possible que cet atelier date de la même période. De 
plus, les pièces produites sont de relativement petites tailles, ce qui est compatible 
avec une datation précoce dans l’histoire des fontes de cloches d’appel.
Il semblerait intéressant de prévoir quelque prélèvement sur les moules, pour 
effectuer des mesures de granulométrie. Ils n’ont pu être pour l’heure réalisés.

Fig. 625
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Description de
la structure

Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié en détail. Plusieurs structures ont été 
découvertes. L'une d'elles se trouvent dans l'église abbatiale même, dans la première 
travée, presque dans l'axe de la porte. L'autre se trouve dans une petite annexe. Dans 
les deux cas, les fosses sont doubles, constituées d'une partie principale ayant reçu le 
moule de cloche proprement dit et d'une partie secondaire consistant en fait en un 
alandier. Les deux fosses affectent donc des formes piriformes.
Le premier des fours a permis de restituer la partie basse du profil interne de la 
cloche : voir fig. ~.

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Fig. 627

Fig. 628
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Description de
la structure

Un moule de cloche a été découvert lors de la fouille de l’oratoire de St Urnel en 
Plomeur. Il est assez intéressant, car il a été découvert dans une fosse bâtie. La 
construction de cette fosse est sans doute le résultat de sa fragilité, puisque elle a été 
creusée directement dans le substratum qui est ici une dune fossilisée, dont la 
stabilité est faible. La fosse principale qui a reçu le moule est donc un cylindre d’un 
peu moins d’un mètre de diamètre. Elle est prolongée par un alandier, selon le 
schéma classique qui est le plus souvent rencontré dans les fouilles de structures 
campanaires. Quatre pierres se trouvent disposées aux quatre angles de la fosse et 
constituent en fait le soubassement qui a permis de recevoir le moule, selon un 
schéma lui aussi classique. La fosse conservée presque intégralement dans sa 
hauteur mesure environ 75cm de haut, ce qui donne une idée de la hauteur de la 
cloche réalisée dans ce moule : environ 60cm. Peu de fragments de moule ont été 
conservés et ils ne permettent pas la restitution du profil. Le diamètre moyen de ces 
fragments de panse est d’environ 40cm, avec une pente forte pour cette partie, ce qui 
va dans le sens de l’interprétation d’une cloche d’environ 60cm de diamètre en base. 
Quelques éléments décoratifs (filets, croix en rouleaux de cire…) sont attestés et 
indiquent que cette cloche peut être datée des environs du XIe siècle.
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Fig. 629

Fig. 630
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Les installations campanaires retrouvées sur ce site consistent en une fosse d'axe est-
ouest creusée dans le granite. Cette fosse est constituée de deux ensembles : le foyer 
proprement dit et l'alandier, selon le schéma relativement classique.
De nombreux fragments de moule ont été retrouvés, dans et autour de la fosse, ce qui 
a permisde restituer le profil d'une cloche d'environ 60cm de diamètre pour une 
hauteur équivalente.
Des analyses élémentaires ont pu être faites et nous fournissent, comme pour les 
restes découverts à St Urnel, une composition assez proche des standards (71,6%Cu, 
22,5%Sn) définis par le moine Théophile, avec néanmoins un apport volontaire de 
plomb (3,6%). Cet apport est sans doute un élément nous indiquant une grande 
ancienneté de cette cloche.
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Fig. 631
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Au sol, les vestiges consistent d’une part en une fosse d’assez grand diamètre : 
environ 3,3 m. mais de faible profondeur, environ 0,5 m., incomplètement fouillée du 
fait des limites de fouille, d’autre part en une petite fosse, située à une extrêmité de la 
grande fosse. La grande fosse se présente comme de nombreuses fosses de coulée de 
cloche : un alandier composé de deux rangées de pierre sur lequel devait reposer le 
moule dont il ne subsiste aucune trace en place. Les remplissages de cette fosse 
contenaient peu de fragments de moules. La seconde fosse, de plus petite taille est par 
contre beaucoup plus intéressante. En effet, elle était fortement rubéfiée et comprenait 
dans ses remplissages de nombreux fragments de moule et de parois de four disposés 
concentriquement. Cette fosse, qui mesure environ 50 cm. de diamètre a une très 
faible profondeur. Compte tenu de l’aspect global de cette fosse, il semble que ce 
puisse être la base du four destiné à la fusion du métal. Si c’est le cas, c’est fort 
intéressant, car des découvertes de ce type demeurent très rares. De plus, entre les 
deux fosses, se trouvait aux dires du fouilleurs une brique entaillée en son centre d’un 
arrondi volontaire. Il se peut que cette entaille soit un vestige du canal de coulée du 
métal. Les conditions de la fouille (sauvetage) ne permettent pas de voir encore cet 
élément, et de procéder à des mesures particulières. N’ayant pu observer la base de ce 
que nous appelons le four, il ne nous est pas possible de préciser plus le type, mais on 
peut sans doute penser qu’il peut correspondre à un purgatoire : il est de faible 
diamètre, ne présente pas une structure très élaborée, et est ancien (XIIè siècle?). 
L’observation détaillée au sol nous aurait peut-être permis de voir si le fondeur avait 
respecté les écrits du moine Théophile, c’est -à-dire utilisé une casserole métallique 
comme base de son four. D’après les éléments découverts à la fouille, il semble que la 
cloche qui a été fondue dans cette structure soit de petite taille : environ 50 cm. de 
diamètre, si l’on considère que les niveaux de sol n’ont pas été nivelés de façon très 
importante. De plus, la petite taille du four va dans ce sens car elle ne permet pas la 
contenance d’une grande quantité de métal en fusion.
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La quantité de matériel découvert est relativement peu importante mais néanmoins, ce 
matériel est de bonne qualité et permet une étude et une restitution fiable. Tout 
d’abord, les éléments de four. Nous trouvons un lot de fragments de paroi, et 
éléments constructifs du four. Il semble donc que le four ait été construit avec 
plusieurs types de matériaux : des pierres (peu nombreuses), des éléments de terre 
cuite (briques, tuiles) et aussi de la chaux. Cette chaux pose une question intéressante. 
En effet, elle peut avoir trois origines. Soit il s’agit de bloc de mortier de chaux 
provenant d’une destruction quelconque, soit ce sont des pierres qui ont été réduites 
en chaux à cause de la chaleur du four (peu probable), soit encore, il s’agit de vestiges 
de la maçonnerie du four lui-même qui aurait donc été entièrement bâti. Au sol, les 
vestiges ne semblent pas permettre d’opter pour cette hypothèse. Il est donc plus 
probable que ce soit des éléments de destruction. Dans certains cas, des éléments 
métalliques, sous la forme de nodules, se sont infiltrés dans la chaux. De nombreux 
éléments comportent une plaque superficielle ou plus épaisse de vitrification, élément 
très courant. L’observation détaillée a permis de déceler dans de rares cas (GrEv 
93.3040B.4 et 5) deux niveaux de vitrification. Celà semblerait donc indiquer qu’il y 
a eu deux phases de coulée, peut-être dues à un ratage lors de la première tentative. 
Dans les éléments de moule, nous ne trouvons pas de traces nous permettant d’aller 
dans ce sens. Les vitrifications n’ont pas d’originalités majeures, sauf le fragment 
GrEv93.3040B.10 dont la vitrification présente des éclats de cuivre. Une analyse 
élémentaire permettrait de vérifier s’il s’agit bien de cuivre. 
Quelques scories ont également été découvertes, dont nous ne pouvons tirer beaucoup 
d’informations, faute d’analyses élémentaires, qui nous permettrait de connaître les 
teneurs en cuivre et étain entre autres. Elles semblent présenter, mais de façon peu 
nette, un mélange entre carburant (le bois) et l’élément à fondre (le métal), ce qui 
correspond aux descriptions du moine Théophile.
En ce qui concerne les éléments de moule, il convient d'abord de rappeler notre 
méthode de travail : elle consiste en un inventaire détaillé des fragments de moule(s) 
découverts (voir liste ci-jointe)où nous regardons si les éléments font partie du noyau 
(moule interne, noté I), ou de la chape (moule externe, noté E), les dimensions, les 
éventuels traces de décors, inscriptions, ou autres éléments (liserés...). De plus, on 
mesure deux diamètres correspondants au maximum et au minimum des parties de la 
cloche en contact avec cette partie de moule. Cette mesure nous permet de restituer le 
profil lorsque nous avons suffisamment de mesures.
Les éléments de moule découverts sont au nombre de 105. Généralement dans un bon 
état de conservation (bonne solidité, peu fragiles), ces éléments sont de taille 
relativement réduite. Ils étaient néanmoins suffisants pour permettre une étude-
inventaire et une tentative de restitution du profil. A l'étude des diamètres que nous 
avons pu mesurer, il est apparu que nous avions à faire, non pas à une cloche, mais à 
trois cloches qui ont été fondues sans doute l'une après l'autre. Au vu des vestiges 
découverts en place, il semble que la plus petite des trois ait été coulée en dernier. Il 
est possible qu'une quatrième cloche ait également été coulée, de plus grand diamètre 
que la plus grande que nous avons restituée, mais les éléments sont beaucoup trop 
ténus pour pouvoir l'affirmer (un seul fragment de moule dont le diamètre est 
supérieur à celui de la plus grande des cloches). Cette remarque est intéressante à 
plusieurs titres, en particulier parce qu'elle nous permet de voir que dès des périodes 
précoces (XIIè siècle?), des fontes de cloches en série ont eu lieu. De plus, le site de 
GRENOBLE Evéché n'est pas le premier pour lequel nous remarquons la réalisation 
de plusieurs cloches dans la même phase, quasi en même temps. Sur les sites de 
DRAGUIGNAN Saint Hermentaire (fouilles Yann CODOU), et BUOUX Saint 
Symphorien (fouilles Michel FIXOT), pour des dates analogues (XIIè siècle), nous 
trouvons également des séries de trois cloches. De plus, comme pour ces deux sites, 
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les profils semblent harmoniques entre eux. Il est donc possible, et cela semble se 
confirmer de plus en plus, que dès cette période, les cloches aient été fondues dans 
un souci de bonne sonorité, dans certains cas, pour former ce que nous appelons un 
trillon, c'est-à-dire un ensemble de trois cloches, harmonieuses entre elles, sur 
lesquelles on peut commencer à jouer des mélodies simples. Cet élément est à mon 
avis l'élément le plus intéressant concernant les cloches réalisées à GRENOBLE. Les 
données campanométriques que nous avons pu mesurer sont reportées dans le 
tableau ci-joint (les mesures sont généralement données en bords, unité utilisée par 
les fondeurs pour le tracé du profil de leurs cloches, valant par principe dans mes 
calculs un douzième de la hauteur tangentielle. Cette valeur est généralement la plus 
utilisée pour les tracés).
Il semble apparaître deux choses au regard de ces mesures : tout d'abord, l'un des 
profils (l'intermédiaire) ne semble pas se situer dans des valeurs proches de celles des 
autres cloches. Il se pourrait donc que ce soit le profil non pas d'une cloche, mais 
plutôt d'un mortier. De plus, les valeurs moyennes que nous avons trouvées (avec ou 
sans le deuxième profil) sont situées dans les moyennes que nous avons trouvées 
pour les exemples du XIIè/XIIIè siècle.  Elles semblent par contre un peu forte pour 
appartenir au XIVè siècle. Néanmoins, ces calculs reposent sur un nombre encore 
faible de restitutions et sont donc sujet à caution. Une datation entre le XIIè et le 
XIVè siècle semble malgré tout la plus probable.
Les décorations sont assez peu nombreuses. Nous avons trouvé des ensembles de 
deux liserés, situés en trois endroits de chaque profil : deux ensembles au niveau du 
cerveau (encadrant une inscription ?), un autre à la pince. D'autres éléments de décor 
ont pu exister, mais ne nous sont pas parvenus.

Fig. 632 à 634
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Salaise sur Sanne se trouve dans le couloir rhodanien, à mi-chemin entre Lyon et 
Valence. Le prieuré est séparé du Rhône par une colline qui l'isole donc des voies de 
passage. Ce lieu est une propriété des moines de Saint Claude (Jura). Le type 
d'exploitation dirigée par le prieuré n'est pas déterminé, mais il a sans doute une 
vocation agricole. La fondation en est carolingienne et remonte à l'an 847 (charte de 
donation de Louis le Pieux). Les structures campanaires découvertes sur ce site sont 
très importantes, compte tenu du nombre de moules. Ils se regroupent en deux 
ensemble distincts, l'un daté du XVIè siècle, l'autre daté du XIIè siècle. Ces datations 
sont le fruit de l'étude de la stratigraphie et de la céramique. Le premier ensemble, le 
plus récent, se situe dans la nef, non loin du chœur, dans la partie nord. Ainsi 
disposé, il se trouve non loin d'une porte donnant accès aux dépendances du prieuré, 
porte qui fonctionnait encore lors de la coulée de cette pièce. De cet ensemble, seul 
le moule est connu en partie, se trouvant en partie pris sous la berme. Il n'a pas été 
possible d'étendre la fouille pour en faire l'étude exhaustive. Cet ensemble ne se 
compose donc à notre connaissance que d'un seul moule.
En ce qui concerne le second ensemble, il est beaucoup plus complet, même si pour 
des raisons techniques, il n'a pas été possible d'en faire la fouille complète. Les 
structures de cet ensemble, plus ancien que le précédent sont remarquablement bien 
conservées. La disposition de cet ensemble explique ceci. Il se trouve en effet dans 
l'axe d'entrée de l'édifice, secteur où pour des raisons d'accessibilité peu de 
sépultures ont eu lieu. Le reste de l'église (les niveaux de sols en particulier) est en 
effet littéralement déchiquetés par les fosses d'inhumation. De plus, l'extension de 
cet ensemble est exceptionnelle, puisque l'on peut dire que la superficie de l'atelier 
est de près de 50 m2. Néanmoins, toute la superficie n'a pas été fouillée, en 
particulier la zone centrale, où a pris appui le mur de façade du XVIIIè siècle. Cette 
zone centrale devait comporter sans doute le four de coulée, et il aurait pu être fort 
intéressant de le fouiller. L'ensemble se trouve donc actuellement à l'extérieur (une 
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toute petite partie) et à l'intérieur (la majeure partie). Lors de la coulée des cloches, 
ce n'était pas le cas, puisque le mur de façade se trouvait environ 5 m. plus à l'ouest, 
englobant donc ainsi l'ensemble de l'atelier en ses murs. Le XIIè siècle, période où 
sont réalisées ces cloches, est aussi une période de reconstruction de l'église. La 
réalisation de telles opérations à l'intérieur de l'église est donc moins surprenante. 
L'emplacement est bien choisi afin de permettre les meilleurs rendements possibles 
lors des opérations pyrotechniques. En effet, les moules sont symétriquement 
disposées par rapport à l'axe de l'église. Le four, au centre sans doute, devait donc 
être dans cet axe, non loin de l'entrée. Ceci créait donc de bonnes conditions, avec en 
particulier une bonne ventilation, permettant un tirage optimal. Cet emplacement n'a 
donc sans doute pas été choisi au hasard. Dans cet édifice monastique et en 
reconstruction, cet emplacement ne devait pas poser de gros problèmes. De plus, cela 
permettait d'effectuer toutes les opérations à l'abri de la pluie et autres intempéries. 
Les deux moules retrouvés pour cet ensemble semblent être construit selon deux 
techniques différentes : tout d'abord, celui retrouvé dans la zone VII (au nord) 
repose, dans une tranchée de récupération d'un mur antérieur, sur quelques pierres 
rubéfiées faisant office de four de séchage du moule. Cette technique se retrouve sur 
de nombreux sites et paraît pour le moins traditionnel au XIIè siècle. Par contre, le 
moule situé plus au sud (dans la zone IX) repose directement sur un fort lit d'argile 
très grasse (sol naturel?). Ce lit permet au moule d'avoir une assise parfaitement 
horizontale. Le séchage de ce moule pose néanmoins, dans cette position, des 
problèmes. On peut penser qu'il a été séché sur le four de la zone VII et ensuite 
transporté dans sa fosse où la coulée a eu lieu. Ceci aurait pu permettre d'économiser 
l'édification d'un four. Une troisième structure fossoyée est à rattacher à l'ensemble 
campanaire. Il s'agit d'une fosse de forme carrée ou rectangulaire (en partie prise 
sous la berme), avec les angles arrondis. Elle est très nettement rubéfiée (les parois 
sont rougis sur plus d'un centimètre) et elle possède un couloir de chauffe à sa base. 
Le matériel retrouvé dans cette fosse est bien à mettre en relation avec le travail des 
cloches, mais on ne peut dire à quoi a servi cette fosse de façon précise. Si l'on se fie 
aux écrits du moine Théophile, on est sans doute en présence d'un four de séchage. Il 
dit en effet, dans le chapitre LXXXV de son livre III : "... mettez du bois en 
abondance autour du moule de manière qu'il y ait continuellement du feu toute la 
journée et la nuit suivante...". Une telle description permet de comprendre la forte 
rubéfaction de cette fosse qui dans ces conditions serait une fosse de séchage.

Fig. 21

Fig. 638

Fig. 635 à 637
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L'église Saint Georges se trouve à Vienne, non loin du Rhône, avec l'église saint 
Pierre. Ces deux églises forment un ensemble très ancien qui paraît être de fondation 
paléochrétienne. Les fouilles ont été menées par M. JANNET-VALAT et M. 
SOUBEYRAN dans le cadre de leur mémoire de maîtrise consacré à cet édifice. 
Deux structures de moules de cloche ont été fouillées, l'une en 1977, datée du XIIè 
siècle, l'autre, fouillée en 1981, datée du XVIIIè siècle. Pour le premier, la datation 
repose sur la stratigraphie et l'étude céramique, alors que pour le second, des mentions 
textuelles peuvent également venir à l'appui de la datation. Seuls les moules ont été 
retrouvés. Aucune structure métallurgique, ou trace de structure adjacente, n'a été 
retrouvé sur le site.
Le plus ancien des deux moules se situe à l'intérieur de l'édifice, non loin de l'entrée. 
La position de cette entrée est délicate à déterminer, mais le moule se trouvait non 
loin du clocher qui semblait, d'après les gravures, être commun aux deux édifices, 
Saint Georges et Saint Pierre. La fosse découverte avait une profondeur d'un mètre, 
pour un diamètre restitué du moule de 1,05 m. Il semble donc que nous ayons ici la 
fosse dans toute sa hauteur. Les éléments techniques retrouvés sont rares, mais 
suffisamment précis pour nous permettre de dire que ce moule a été fabriqué selon la 
technique du moine Théophile : il n'y a en effet pas trace d'un pieu d'axe. Par contre, 
la fosse ne présentait pas de rubéfaction, ni d'amas de cendre correspondant aux 
vestiges de la cuisson du moule. Seuls ont subsisté des lambeaux de la base du moule 
dans sa position finale, pour la coulée. Il semble donc que le moule ait été séché 
ailleurs, dans une fosse ou à l'air libre? La fosse était de forme très simple, 
simplement circulaire, sans aménagement d'alandier pour le sèchage, ce qui est 
cohérent avec ce que nous venons de décrire. L'explication donné par les fouilleuses à 
l'aspect incurvé vers l'intérieur et le bas du profil est assez bizarre. Elle ne correspond 
en effet aucunement à ce que décrit le moine Théophile, et aucun trou de poteau d'axe 
ne vient confirmer cette description. Le fond de la fosse avait été aménagée, peut-être 
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pour ne pas s'effondrer sous le poids du moule et de la masse de bronze en fusion : 
le fond était constitué de matériaux de destruction (mortier, chaux, sable, enduits) 
pilés et tassés. Un tel aménagement n'est pas connu par d'autres fouilles, mais il peut 
s'agir d'une adaptation ponctuelle, liée à une instabilité du terrain.
Le second ensemble semble se composer de deux moules, l'un ayant recoupé l'autre, 
et se trouve hors de l'église, dans le cimetière paroissial encore en activité. Une telle 
fabrication a nécessité la destruction de plusieurs tombes assez récentes, ce qui peut 
paraître paradoxal. Cette structure a été retrouvé en limite de fouille, et l'on ne peut 
donc savoir s'il faut restituer un auvent ou pas au dessus de cet atelier temporaire. Le 
moule le plus récent de ces deux nous indique très clairement la technique utilisée 
par le fondeur pour fabriquer son moule. Au centre du moule (de 80 cm. de 
diamètre), a été retrouvé un morceau de pieu brûlé. Ce sont les restes du pieu d'axe 
de 10 cm. de diamètre qui servait à maintenir le gabarit. La technique utilisée est 
donc celle décrite par l'Encyclopédie au XVIIIè siècle : le fondeur était donc au 
contact avec son temps! De plus, la fouille a montré trois traces noires fugaces qui 
convergaient au centre : ce pourrait être les traces des piquets destinés à bien placer 
le noyau par rapport à l'axe. Le noyau était fabriqué en briques, comme en ont 
témoigné les vestiges retrouvés. La cloche fondue au XVIIIè siècle est donc de plus 
petit diamètre que celle produite au XIIè siècle. L'autre fosse est très mal conservée, 
car elle a été largement recoupée par celle que nous venons de décrire.

Fig. 639

Fig. 640
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Deux moules ont été découverts sur ce site, consistant en deux fosses dont la plus 
récente a recoupé la première. Ces fosses sont d'assez grande dimension (cloche 
d'1,2m environ réalisée dans la seconde fosse). La plus ancienne présente deux 
alignements parallèles, qui ont permis de poser le moule pour sa cuisson. Des pierres 
d'assises existent également dans la seconde fosse, qui est complétée par une petite 
fosse de desserte. Une petite paroi de mortier maigre a été retrouvée à l'ouest de ces 
structures. Il est probable qu'il s'agisse des vestiges du four métallurgique de la 
seconde fosse.
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Fig. 641
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Une fosse très vaste (environ 3m de diamètre) a servi à l'installation d'un atelier de 
fonte de cloches, le moule proprement dit se trouvant vers le bord ouest de cette 
fosse. La cloche réalisée dans cet atelier mesurait environ 80cm de diamètre.
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Fig. 642
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Le four métallurgique ainsi que la base du moule ont été retrouvés sur ce site. Le 
four mesure environ 60cm de diamètre et se trouve très près, à l'est de la fosse 
principale. Le moule, d'un diamètre d'environ 75cm, se trouve au fond d'une fosse 
piriforme, sur un chenal de chauffe. Une fosse, sans doute destinée à la préparation 
de l'argile du moule, s'adossait au mur nord de la nef.
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Les remarques qui suivent portent sur le matériel issu de la fouille, à savoir les 
fragments de moule et les morceaux de parois du four de fusion du métal. L’état 
général du moule est médiocre, en particulier les fragments de moule, dont très peu 
conservent leur surface. Un essai de restitution du profil n’est pas du tout 
envisageable. Cet état du matériel est tout à fait aisé à comprendre lorsque l’on voit 
les conditions d’enfouissement (argile dure humide).
Une vingtaine de fragments de moule seulement conserve une partie (généralement 
petite) de la surface en contact avec le moule. La faiblesse de ces éléments ne permet 
pas de restituer le moule.
Il y a quelques fragments de grande taille, correspondant sans doute à la pince, mais 
dont la surface en contact avec le métal n’est pas conservée. L’état ne permet 
néanmoins pas d’envisager des mesures d’angle de cette pince.
Le matériel retrouvé dans la fosse du moule comprend de nombreux fragments de 
tuiles et quelques pierres brûlées. Ces éléments ont sans doute participé à la structure 
du four, en particulier la base.
Le matériel récolté livre très peu de cuivre ou éléments cuivreux, ce qui empêche 
toute analyse élémentaire.
Les fragments de parois de four sont assez bien conservés, généralement de taille 
assez importante. Il ne semble pas que la fouille ait livré les vestiges du fond du four, 
ce qui explique le peu d’éléments cuivreux retrouvés. Deux éléments dits « parois de 
four » sont particulièrement intéressants. Le premier est un fragment fortement 
courbé, épais de 3,5cm au maximum. Il s’agit d’un fragment du chenal destiné à 
conduire le métal du four au moule. Cette circulation explique sa vitrification. Nous 
pouvons donc déterminer la largeur du chenal : 3,5cm si l’on s’en tient à un 
minimum, et 11cm si l’on prend en compte l’extension maximale de la vitrification. 
La profondeur de ce chenal est d’environ 1,8cm.
Le second élément est issu du collage de deux fragments de parois de four qui n’ont 
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pas été en contact avec le métal, car aucun élément scoriacé n’est visible. Il présente 
en partie un trou de tuyère, nous permettant entre autres de dire que le four utilisé est 
du type « purgatoire ».
Cela nous permet également de restituer partiellement le four : le diamètre externe du 
trou de tuyère est de 7cm, alors que l’interne est de 5. Le diamètre du four est 
d’environ 50cm, et ces parois sont relativement droites. Les morceaux de parois de 
four sont en moyenne épaisses de 3,5cm. A partir des données issues de la fouille 
(diamètre du moule), nous pouvons évaluer le volume de bronze fondu, et donc 
placer approximativement le niveau où se trouvaient les tuyères, qui étaient juste au-
dessus du métal en fusion. Cela autorise donc la restitution de la figure jointe. Nous 
ne pouvons néanmoins pas déterminer la hauteur totale du four.

Fig. 644
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Les fouilles du groupe cathédrale de Lyon ont eu lieu à la fin des années 70 et au 
début des années 80. Dans un espace situé entre les chevets de Saint Jean et de Saint 
Etienne (le baptistère). Un texte d’archives (information orale non confirmée par une 
recherche) nous signale l’existence d’un espace réservée à la fonte des cloches dans 
ce secteur du site. Il est fort probable que nous soyons en présence de cet espace. La 
fouille a livré deux bases de moules à cloche, les autres ayant sans doute été détruite. 
L’un d’un diamètre restitué de 2 m. (fouillé en partie seulement), l’autre ne mesure 
qu’ un mètre vingt environ. Le grand moule a de plus été recoupé et largement détruit 
par la fondation d’un immeuble. Il est donc très lacunaire et n’a pas livré de matériel. 
Tous les éléments de moule que nous avons retrouvés correspondent au petit moule, 
et le diamètre restitué par l’étude est bien de 1,2 m. La stratigraphie ne peut être 
tellement détaillée : les remplissages de la fosse étaient uniformes, et ne peuvent donc 
être étudiés en détail pour percevoir la dynamique de l’atelier. Le numéro de la 
couche la plus intéressante est 1635. De plus, du fait que les structures se trouvaient 
en limite de la zone fouillée, elles ne sont pas comprises avec l’ensemble des 
structures, et en particulier, nous ne savons pas si l’espace était couvert. Du point de 
vue de la construction du moule, le plus petit, qui peut le mieux être observé, présente 
à la base une série de pierre servant d’armature au noyau? Sous ces pierres, sont 
apparus une série de petits trous de poteau qui devaient correspondre à un élément de 
stabilisation du moule posé dans un milieu trop instable (humidité due à la proximité 
de la Saône).
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Les deux moules retrouvés à Saint Just se trouve en zone H (voir fig. ). Cette zone se 
trouve au Sud du transept roman. Cette partie du site connaît une occupation dès le 
début de sa fréquentation, c'est-à-dire au cours de la période gallo-romaine. Les 
moules à cloche se situent dans la partie sud du site. Ils se trouvaient à l'extérieur de 
l'église romane. On peut sans doute restituer l'existence d'un appentis destiné à 
abriter le fondeur et le moule durant le travail : il ne faut pas perdre de vue que la 
réalisation d'une cloche s'étale sur plus d'un mois (voir les archives Farnier) et que le 
risque de pluie durant une telle période est élevé. Le moule le plus grand (celui pour 
lequel nous avons le moins de fragments) apparaît à la fouille comme le plus ancien 
(U.S. 1646). Cette séparation chronologique doit être minime : en effet, il semble 
étonnant que le fondeur ait choisi presque le même emplacement après une longue 
période. De plus, il apparait peu probable qu'une église de l'importance de Saint Just 
ait possédé une seule cloche. Enfin, il existe un élément plus objectif : l'altitude de la 
base du grand moule (U.S. 1646) est à peu près la même que celle du petit moule 
(U.S. 1627) (25 cm. de différence). Compte-tenu de la différence de diamètre 
montrée par la fouille (5 cm. environ), on peut dire que la partie sommitale du moule 
se trouvait à peu près à la même hauteur pour les deux moules et donc que le niveau 
de sol qui a servi de point de départ pour le creusement de la fosse d'enfouissement 
du moule est le même (voir fig. ). Ce niveau de sol ne peut être identifié avec 
certitude car il y a des perturbations postérieures (tombes...). Je pense qu'il est 
raisonnable de restituer une fonte en deux temps : tout d'abord, confection du grand 
moule et coulée de la cloche que l'on purrait qualifier de bourdon et ensuite 
confection du petit moule et coulée de la seconde cloche. Cette restitution est 
intéressante et ne paraît pas incohérente avec ce que dit le moine Théophile. Il parle 
en effet toujours de la coulée d'une seule grosse cloche à la fois, les masses de métal 
à brasser devenant sans doute trop importantes pour une fonte de plusieurs cloches 
ensemble.
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J.F. REYNAUDFouilleur
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Restitution

Vue ou dessin de fragments

Ainsi, les bases de moule livrées par la fouille se rattachent à la technique décrite par 
le moine Théophile : il ne semble pas que la structure soit élaboré sur une âme de 
briques. Tout au pluis, les moules reposent-ils sur des murets qui permettent 
d'alimenter un feu pour le séchage du noyau. A ce sujet, on peut ajouter que cette 
structure (sous la murets parallèles) est présente sur de nombreux sites présentant des 
moules à cloche.
Une datation 14C de ces niveaux a été possible grâce à la présence de nombreux 
charbons de bois. Elle a donné une datation entre 915 et 1315 après J.-C., fourchette 
peu précise mais cohérente avec la datation stratigraphique : en effet, le centre de 
l'intervalle se trouve dans le premier quart du XIIè siècle, ce que donne les tessons 
retrouvés en liaison avec les structures.
Le four utilisé à Saint Just est sans doute du type purgatoire : comme nous le verrons 
après (voir l'étude du matériel), les éléments retrouvés le prouvent. De plus, on peut 
affirmer, compte-tenu des indices en notre possession, qu'il y a sans doute eu un seul 
four pour la fonte des deux cloches. En effet, le matériel n'écarte pas une telle 
possibilité. De plus, l'hypothèse selon laquelle les deux cloches datent de la même 
époque sans avoir été coulées exactement ensemble peut appuyer cette idée : en 
effet, la grosse cloche semble avoir été coulée en premier ; la seconde, plus petite, a 
nécessité moins de place pour le métal dans le four. Son métal a donc pu prendre 
place dans le four, malgré la perte de volume due à la première utilisation (dépôt de 
scories).

Fig. 647

Fig. 648
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Les couches concernées par cette étude portent les numéros 108 (remplissage) et 116 
(creusement de la fosse). L'ensemble de la fosse possédait un remplissage uniforme 
constitué de terre à dominante argileuse. Cette particularité a posé quelques 
problèmes pour effectuer les prélévements qui se sont parfois brisés car la terre était 
très humide. La fosse s'est révélée être relativement peu profonde : le remplissage 
était épais de 60 cm. environ et si l'on admet que le four de fusion du métal était posé 
sur le rocher, le moule pouvait alors affecter au total une hauteur de 110 cm. Ceci 
peut nous amener à penser que le moule n'était pas entièrement enfoui, en particulier 
du côté Ouest. Le fondeur a pu utiliser une particularité naturelle du rocher. Les 
diamètres que nous avons pu mesurer sont les suivants : Est-Ouest : 125 cm., pour un 
diamètre complet; Nord-Sud : 95 cm., ce diamètre étant interrompu au Nord par la 
coupe stratigraphique en base de l'autel de l'église moderne. La fosse 116 n'est 
absolument pas rubéfiée et nous pouvons donc affirmer que si nous avons bien à faire 
ici à la fosse de coulée destinée à accueillir le moule, celui-ci n'a pas été séché dans 
cette fosse. En ce qui concerne ce moule, il a pu être fabriqué selon la méthode 
décrite par le moine Théophile (pour la description de cette méthode, voir les 
annexes) car la fouille a livré une quantité importante de terre brûlée insuffisamment 
pour être cohérente. Il semble que le volume de terre séchée pour le moule soit très 
important. La datation de cette structure est mal assurée : la stratigraphie 
environnante a livré peu de tessons de céramiques, et aucun dans le remplissage de la 
structure. Une analyse au radiocarbone serait possible, de nombreux charbons ayant 
pu être prélevés. Il convient de signaler ici que, avant d'effectuer ces analyses, il 
pourrait être bon, face à un lot aussi important, de faire une détermination, pour les 
raisons déjà détaillées (préférences ou non d'une essence, voir GONON, 1994). Les 
charbons sont de tailles relativement réduites.
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Fig. 649

Fig. 650
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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83 XIIe-XIIIe St Hermentaire
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L’ancienne église de Saint Hermentaire a fait l’objet d’une fouille en 1990 par Y. 
CODOU dans le cadre de sa thèse. Elle a permis la mise au jour de deux moules de 
cloche. Ils semblent tous deux contemporains et dater du XIIIè siècle. Ils sont assez 
éloignés l’un de l’autre et ne correspondent sans doute pas à la même fonte, même si 
l’écart entre les deux fontes est minime. L’un des moules (F2) se situe vers le milieu 
de la nef, près du mur gouttereau Nord. Le second se trouve par contre dans l’axe de 
l’édifice à quelques mètres seulement de l’entrée. Cette position est classique, 
comme l’ont montré de nombreux autres exemples cités dans ce mémoire. 
L’installation de ces structures semble correspondre avec la construction d’un 
clocher, qui est daté du XIIIè siècle. Les deux fosses s’ouvrent dans un sol daté de ce 
siècle. La stratigraphie ne nous offre pas plus de renseignements.

Plan

Vue du site

Restitution

Vue ou dessin de fragments

Fig. 651

Fig. 652 à 655
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L'ancienne église Saint Pierre d'Hyères, dans le Var a été fouillée en 1989 par 
Françoise BRIEN et le Centre Départemental d'Archéologie du Var dans le cadre 
d'une opération de sauvetage. L'extrême arasement des structures a rendu le travail 
délicat, ainsi que les interprétations. Deux structures ont néanmoins pu être 
identifiées comme des moules à cloche. L'arasement déjà mentionné rend toute 
interprétation poussée impossible, dans la mesure où les données de terrain sont 
assez rares. Ces structures portent les numéros 22 et 24 et ont été datés par la fouille 
de la première phase de construction de l'église, c'est-à-dire du XIIIè-XIVè siècle. 
Ces structures, deux fosses, ont été retrouvées sur une faible hauteur qui ne permet 
pas de restituer la hauteur d'origine. Les fosses mesuraient environ  m. de diamètre, 
ce qui permet de penser que les pièces fondues étaient de relativement petit diamètre 
: au maximum 80 cm. Seuls quelques fragments de moules ont été retrouvés dans la 
structure 24, fragments qui n'ont malheureusement pas été conservés.
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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La ville de Saint Maximin se trouve au Nord du massif de la Sainte Baume, à 
environ 50 km. à l'Est d'Aix en Provence. Le but majeur de cette fouille était les 
origines de la collègiale.
Les fouilles menées devant la collégiale de Saint Maximin la Sainte Baume en 1993 
et 1994 par F. CARRAZE et J. GUYON ont livré deux structures de moules à 
cloche. les deux se présentent de la même façon : une fosse piriforme comprenant 
une chambre de chauffe (dans les deux cas, elle est au Nord) et un alandier. Le 
moule est isolé du sol par trois ou quatre pierres sur le pourtour de la fosse. Cette 
structure est donc la structure classique du four de séchage de moule, comme nous 
en avons rencontré un grand nombre dans le Sud-Est de la France. Ces deux fosses 
diffèrent avant tout par la taille : la plus ancienne mesure 1,2 m. pour ce qui est de la 
partie destinée à recevoir le moule. La plus récente ne mesure elle que 55 cm. de 
diamètre. Pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de fouiller la totalité de 
la grande fosse. La fonte de ces deux cloches ne s'est pas effectué en une seule fois : 
la fosse la plus petite est en effet venu recouper la grande fosse. Néanmoins, la 
différence dans le temps doit être très faible : par la stratigraphie, les deux fosses 
s'ouvrent au même niveau et on a donc sans doute à faire ici à une fonte en deux 
temps : d'abord le bourdon, ensuite la plus petite des cloches, probablement pour des 
raisons techniques de capacité du four de fusion. Un argument va en faveur d'une 
fonte en deux temps nettement séparés, c'est-à-dire que la première cloche a été 
démoulé avant la coulée de la seconde : en effet, dans la grande fosse, nous ne 
trouvons que du matériel correspondant à la grande cloche, et dans la petite, que du 
matériel correspondant à la petite. La plus grande des fosses mesure 2,2 m. de long, 
contre 1,7 m. seulement pour la petite. L'espace laissé derrière le moule est donc 
suffisant pour circuler.
En ce qui concerne la datation, elle est relativement mal établie. En effet, compte 
tenu du faible nombre de tessons de céramique retrouvés (nous sommes dans une 
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église) et de la grande imbrication entre les sols, il est délicat de choisir entre le Xè et 
le XIIIè siècle. Ces deux datations paraissent acceptables pour ce qui est des 
techniques campanologiques. L'étude est en cours et pourra sans doute préciser la 
datation. Par contre, au vu des résultats de l'étude du matériel, je pencherai plutôt 
pour le XIIIè siècle. Pour de plus amples détails, je vous renvoie à la partie consacrée 
au matériel de Saint Maximin. L'emplacement du four de fusion n'a pas été retrouvé. 
Il est possible qu'il se trouve immédiatement à l'Est des fosses : le sondage ne s'est en 
effet pas développé au delà des moules qui se trouvent en limite de berme. Ce 
problème de limite est encore une fois regrettable. Ces fosses se trouvent placées 
dans l'axe de l'édifice, à quelques mètres de la façade occidentale, à l'intérieur. On 
retrouve donc encore ici l'emplacement classique, déjà décrit de nombreuses fois. 
Néanmoins ,  i l  faut  noter  que dans  ce  cas ,  les  t ructures  se  développent  
perpendiculairement à l'axe de l'édifice. Il ne semble pas que dans ce grand édifice, la 
fonte des cloches ait eu lieu pendant une période de travaux. Il faut estimer que la 
gêne occasionnée par ces opérations relativement longues ne perturbait pas les 
célébrations.

Fig. 656

Fig. 657

Fig. 658
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Provence-Alpes-Côte d'Azur BUOUX

84 XIIe St Symphorien

0 0 0 0 0

Michel FIXOT
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MESURES
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Description de
la structure

Le prieuré de Saint Symphorien est situé sur la commune de BUOUX, non loin du 
plateau d'Albion, dans les Alpes de Haute Provence. Cet édifice a fait l'objet de 
fouilles menées par Michel FIXOT au début des années 80. L'ensemble dont nous 
allons parler ici n'est pas une structure campanaire à proprement parler. En effet, la 
fouille a livré un ensemble de cinq fosses-silos qui contenaient des éléments de 
moules de cloche. Ces fosses ne sont pas celles qui ont servi pour la fonte de la 
cloche : elles ne sont en effet aucunement rubéfié et n'ont livré aucun vestiges de 
cendres ou de charbons de bois. En fait, ces fosses ont dû être combler lors de la fonte 
des cloches, et le comblement a inclus des éléments de moule dispersés. Aucune 
étude sur les structures ne peut donc être menée. Les fosses sont datées de l'utilisation 
de la première église. Cette église, privée, daterait de la première moitié du XIè 
siècle, ce qui fait un des ensembles de moules le plus précoce et le mieux daté de tous 
ceux étudiés ici. Le fait que cette église soit privée est assez étonnant, eu égard aux 
trois cloches dont nous avons pu restituer le profil. Peut être le propriétaire était-il 
suffisamment riche et en aimait-il le son... En tout état de cause, ces trois cloches sont 
produites en même temps et constitue donc bien un trillon.
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Fig. 659 à 661
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Pays de la Loire LES EPESSES

85 Avant 1500

0 0 0 0 0

Jean VINCENT
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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Région parisienne BEAUMONT SUR OISE

95

0 0 0 0 0

Service Communal de l'Archéologie
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Faute de temps, ce site n'a pas pu être étudié.
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A R

0

0

Lagnieu (01)

1495 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ADAM Jean (ou Joan)

0

0

Bourg Ste Marie

Simon

1416 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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ADDE (ou ADAM) Simon

0

0

Huilliécourt

Jean?

Tarascon (13)

1469 0

Naissance

Mort
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PRODUCTION

ADEM Jean

0

0

Montagnac (34)

1436 1470

Aug. VIDAL, 1907

Naissance

Mort
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Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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ADVOCAT Etienne

0

0

Montpellier

Orgon (13)

1447 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ALAQUI Jean

0

0

Perpignan

Perpignan (66)

1323 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1215

ALAXO Jean

0

0

Perpignan (66)

1411 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ANDRE Clavelin (ou Clawelin)

0

0

Colmar

ANDRE I Maître

1412 1446

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

1216

ANDRE Nicolas

0

0

Colmar

Andlau, Molsheim, Troenheim (67)

1368 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ANDRE I Maître

0

1371

Colmar

ANDRE Clawelin, ANDRE II

Molsheim (1340 et 1342), Troenheim (1342), Mutzig (1349)

1330 1368

BERTHELE, 1906

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1217

ANDRE II Enderlin (Gloggener)

0

0

Colmar

ANDRE I Maître

1369 1389

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ANDRES

0

0

Colmar

1314 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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ANTOINE N

0

0

1438 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ARNALDUS

0

0

1356 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1219

ARNAU Pierre

0

0

1462 1463

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ARNOLDT

0

0

Hachenburg

1444 1486

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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ASSELEIN Guigue

0

0

Annonay (07)

1395 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ASTIER Philippe

0

0

Largentière

1485 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1221

AUBERT André

0

0

1400 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

AYRICH Johan d'

0

0

1371 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1222

Noms commençant par B



Deuxième partie : Corpus

1223

B N

0

0

Theizé (69)

1404 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BADLAUF Michel

0

0

Fribourg

1482 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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BAGOUIN Robert

0

0

1467 1476

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BAHO Jacques

0

0

Perpignan

1411 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1225

BAILLART Girard

0

0

Nevers

Nevers (58)

1439 0

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BAILLY Pierre

0

0

Bassigny

Pontoise

1414 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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BARROT Nicolau

0

0

1486 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BASTARD Jehan

0

0

Seine et Marne

1481 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1227

BEAUMONT

0

0

Caen

1314 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BECHERY Esthèvenot

0

0

Chatellerault

Chatellerault (St Jacques)

1409 0

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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BECHERY Thomas

0

0

Vienne

Cissé, Poitiers (Université, aujourd'hui à St Porchaire)

1450 1451

AM Poitiers, H6

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BELIN Pierre I

0

0

Trèves

1413 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1229

BELIN Pierre II

0

0

Besançon

1485 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BERET Jacques-Jean

0

0

1400 1420

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

1230

BERNADI Johan (ou Joan)

0

0

Perpignan

1451 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BESOT Nicolas

0

0

Clinchamps, Metz

1478 1535

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1231

BEZOT Dominique

0

0

Bourg Ste Marie

1398 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BEZOT Thomas

0

0

Bourg Ste Marie

Dijon Notre Dame (21): signature BT, sans doute à identifier à Bezot Thomas

1398 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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BEZOT Guillaume

0

0

Clinchamps

BEZOT Thomas "ainé"

1453 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BEZOT Grégoire

0

0

Clinchamps

Clermont-Ferrand (63)

1480 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1233

BEZOT Giraud

0

0

Bourg Ste Marie

Beaulieu (34)

1398 1407

Joseph BERTHELE, 1914

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BEZOT Jean

0

0

Bourg Ste Marie

Beaulieu (34), Montpellier (Notre Dame des Tables)

1398 1426

Prix-fait: AD34, registre notarial d'Arnaud Vitalis, folio 35v°-36r° (in Joseph 
BERTHELE, 1914)

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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BIERT Gilles

0

0

Lannot

Toufflers (59)

1379 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BOISOT Simon

0

0

Avallon (89)

1480 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1235

BOIVIN René

0

0

Moulins

Orléans (45)

1453 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BON TEMPS

0

0

Aisne

Braine (02, Hôtel de Ville)

1200 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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BONALINGA Johannes

0

0

Labastide de Sérou (09)

1387 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BORGA Joan (=BORJA)

0

0

Gérone

1382 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1237

BOUCHARD Naudin

0

0

Orléans

Orléans, Chartres

1396 1419

Fr. MICHAUD-FREJAVILLE, Bull. Soc. Archéo. et Historique de l'Orléanais, 1991, 
11, n°92, p. 23-32

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BOUCHARD Guillaume

0

0

Tours

1453 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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BOUCHARD Pierre

0

0

Tours

Angers (St Aubin)

1429 0

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BOUCHARD Etienne

0

0

Tours

Poitiers (horloge municipale), Angers (St Aubin)

1426 1453

Rédet, Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. VI, 1839, p. 393
Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1239

BOUQUIER Guillaume

0

0

Nevers

La Charité sur Loire

1499 0

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BOURDON Nicolas

0

0

1412 1483

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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BOUSQUET Daudé (= BRUSQUET)

0

0

Rodez

Montpellier (couvent St Benoît)

1356 1375

Joseph BERTHELE, 1914

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BOUVIER Jean

0

0

1435 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1241

BRESSOLES

0

0

St Pierre le Moutier (58)

1455 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

BRODERMANN Henri

0

0

1448 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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BUERON Nicod

0

0

1462 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1243

Noms commençant par C
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CALCENA Joannes

0

0

Valencia

1306 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

CAMUS Jean

0

0

Epernay

1491 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1245

CARADON J

0

0

Auxerre

Auxerre (89)

1483 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

CARNELL Pierre

0

0

Vaudrécourt

Perpignan

1410 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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CHAPUISOT Didier

0

0

Beauvais (St Martin)

1464 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

CHAUDO Jean

0

0

Urville (88)

1400 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1247

CHIPOT Jean

0

0

Bourg Ste Marie

1418 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

CLARETTE Guillaume (ou CLAROTTE)

0

0

1400 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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CLARIET Jean

0

0

Carcassonne

1466 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

CLARIET Pierre

0

0

Carcassonne

 Argelès sur Mer, Serrabonne

1470 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1249

CLOIT Chrétien

0

0

1448 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

COLIN Jehan

0

0

Avallon

1457 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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COLIN Nichola

0

0

Perpignan

1479 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

COLIN Robert

0

0

Auvergne

Nevers (58)

1439 0

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1251

COLIN Henry

0

0

Ruffec

Poitiers (horloge municipale)

1387 0

Rédet, Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. VII, 1840, p. 409-412

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

COLLART Joseph

0

0

Bourgogne

1383 1390

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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CORBIER Jean

0

0

Ternant

Nevers

1439 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

CRESSANT Henri

0

0

Poitiers

Chinon (château) (37)

1399 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1253

Noms commençant par D
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D'AMIENS Jean

0

0

Amiens

Amiens, Rouen

1220 1260

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

D'ENEN Nicolas

0

0

Enen sur Moselle

1475 1501

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1255

D'HAYRIC Julien

0

0

Massilhanegues

Montpellier (ND des Tables)

1371 0

BERTHELE, 1914

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DAMANGIN

0

0

Yonne

1388 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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DAMEL Marie

0

0

Courtrai

Pencran (29)

1365 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DAMEL Roger

0

0

Courtrai

Pencran (29)

1365 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1257

DE BEAUVAIS Guillaume

0

0

Beauvais

Senlis

1281 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE BLICKI Gilles

0

0

Compiègne

1303 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1258

DE CLAVILLE Thomas

0

0

1396 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE COLMAR Jean

0

0

Colmar

Roderen (68)

1383 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1259

DE COUBLEFFES Olivon

0

0

Jumeaux (63)

1464 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE CROIZILLES Jacques

0

0

Lille

0 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1260

DE CROIZILLES Guillaume

0

0

DE CROIZILLES Robert et Guillaume (fils)

Compiègne

1303 1348

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE CROIZILLES Guillaume (fils)

0

0

DE CROIZILLES Guillaume

Péronne (60)

1398 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1261

DE CROIZILLES Robert

0

0

DE CROIZILLES Guillaume

Beauvais (Beffroi), Péronne (60)

1366 1398

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE DINANT Jehan

0

0

Béthune

Paris St Merry

1331 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1262

DE GUERLE Jean

0

0

Metz

1427 1428

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE HAMAILLE Louis

0

0

Liège, Metz

1442 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1263

DE LAGALA Jean

0

0

Bourg Ste Marie

Montpellier (Notre Dame des Tables)

1421 0

Joseph BERTHELE, 1914

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE MARCLAY Guerri

0

0

Genève

1407 1411

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

1264

DE MONTFORT François

0

0

Pas de Calais

Sanghen (62)

1487 1515

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE MOURIGNY Gilles

0

0

Laon (02)

1405 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1265

DE PARIS Odon

0

0

Paris

Bayeux (14)

1484 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE PERONNE Mathieu

0

0

Solre le Château (59)

1275 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1266

DE ROUCY Adam

0

0

1451 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE ROUCY Guillaume

0

0

Chaumont

Poitiers (horloge municipale)

1394 1396

Rédet, Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. VII, 1840, p. 415-416

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1267

DE SAINT LO Maître

0

0

Saint Lô

Bayeux

1485 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE TRIER Pierre

0

0

Aix la Chapelle

1410 1413

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1268

DE TRIER Jean I

0

0

Trèves, Aix la Chapelle

1494 1536

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DE VECHEL Jean

0

0

1448 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1269

DE WACHEVILLE Jean

0

0

Pas de Calais

Nesles (62)

1400 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DEL ROYNE Jacques

0

0

Toulouse, Rue Peyrolières

Pouze (31)

1479 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1270

DELAITRE Nicolas

0

0

1485 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DOBBLE Didier

0

0

Gironde

1477 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1271

DOLBA

0

0

1492 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

DYMENCE

0

0

1481 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1272

Noms commençant par E



Deuxième partie : Corpus

1273

ELI (=GELY ou JELI ou JE Jean

0

0

1435 1473

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ENRICH Guillem

0

0

Tarragone

1341 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1274

ERAT DE LUDEVA

0

0

Barcelone

1337 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ETIENNE

0

0

Périgueux

1420 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1275

Noms commençant par F
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1276

FABRE Pierre

0

0

Pyrénées Orientales

1418 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

FABRI Guilhem

0

0

Toulouse

1425 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1277

FAVER Jean

0

0

Pyrénées Orientales

Vernet les Bains (66)

1499 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

FAVRE Jean

0

0

Pyrénées Orientales

1418 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1278

FELIU Rama

0

0

Barcelone

1390 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

FERRAN Bartomeu

0

0

Barcelone

1431 1475

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1279

FERRIERES (DE) Jean

0

0

1496 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

FERRON Méry

0

0

1444 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

1280

FIEFVES Daniel

0

0

Lille (59)

1403 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

FIEFVES Collars

0

0

Lille (59)

1403 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1281

FLORET Aymonet

0

0

Lausanne

Montpellier (couvent St Benoît)

1367 0

Joseph BERTHELE, 1914

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

Fondeur du Lherm

0

0

Saint Papoul (11), Lherm (31), Auterive (31)

1400 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1282

Fondeurs aux Oiseaux

0

0

Roquefère, Roquefeuil (11)

1490 1500

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

FONT Pedro

0

0

Barcelone

1431 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1283

FONTANET Domenec

0

0

Lerida

1337 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

FRANCES

0

0

Tarragone

1395 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1284

Noms commençant par G



Deuxième partie : Corpus

1285

GABART Jean Père

0

0

Nantes

1470 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GALLOIS Thomas

0

0

Bourg Ste Marie

Dijon (Ste Chapelle, 1436)

1427 1436

BERTHELE, 1906

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1286

GALLOIS Jean

0

0

Fontenay le Comte (Notre Dame)

1466 0

A travers les clochers du Bas-Poitou, p. 361-363

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GARBIER Jean (ou Johan)

0

0

Castres

Montpellier (ND des Tables)

1370 1371

BERTHELE, 1914

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1287

GAREL Nicolas

0

0

Les Andelys (St Sauveur du Petit)

1462 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GARREAU Jean

0

0

1490 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1288

GARRI Michel

0

0

St Maximin la Ste Baume

1476 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GIL Hippolyte

0

0

Pyrénées Orientales

Laroque des Albères (66), le Boulou (66)

1426 1436

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1289

GIL Jacques

0

0

Pyrénées Orientales

Le Boulou (66)

1436 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GIL Jean

0

0

Montpellier

Céret (66), Perpignan (cloche capitulaire de la Cathédrale, 66)

1483 1488

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1290

GILBERT "le saintier"

0

0

Normandie

1228 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GILLES Jean

0

0

Montpellier

Jean GIL?

Montpellier, Montagnac (34)

1436 1455

Joseph BERTHELE, 1914

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1291

GILLES (= GILLE) Jean (ou Johan)

0

0

Lorraine

Manche, Macon

1439 1452

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GOCEE P

0

0

L'Aigle (61)

1498 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1292

GOCEE Bernard

0

0

Perpignan

1427 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GOFRIDUS

0

0

Moissac

Moissac (82)

1273 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1293

GOUSSEL F. J.

0

0

Nevers

0 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GREMP Hans (ou Jean)

0

0

Strasbourg

Strasbourg (cathédrale), Neuwiller les Saverne (égl. protest. St Adelphe)

1427 1431

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1294

GROS Raymond (ou Ramon)

0

0

Perpignan

Montpellier (ND des Tables)

1354 1371

BERTHELE, 1914

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GUARDA Berna

0

0

Vich

1423 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1295

GUILBERT Jean

0

0

Normandie

1483 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GUILBERT Raoul

0

0

1495 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1296

GUILBERT Robert

0

0

1495 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GUILL André

0

0

Perpignan

Corneilla de Rivière (doit fournir une cloche en accord)

1476 1509

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1297

GUILLELMES Jean

0

0

1499 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

GUILLEMIN

0

0

1498 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1298

GUIOT Etienne

0

0

Bourg Ste Marie

Chartres, Dijon (Ste Bénigne), Montpellier (ND des Tables, 1398)

1388 1410

DELESSARD, Annales de Bourgogne, t. XX, p. 130-131

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1299

Noms commençant par H



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

1300

HAURY (=HOURY) Colin

0

0

Ruffec

1386 1387

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

HEINRICUS Magister

0

0

Haguenau (67)

1268 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1301

HENRY Colin

0

0

1394 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

HOERKE Iohannes

0

0

Wisques (62)

1470 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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HOERKE Wilhelmus

0

0

Wisques (62)

1470 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

HUREL Pierre

0

0

Normandie

1483 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1303

HUREL Jean

0

0

1495 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

HUTER Hans

0

0

Wissembourg

Wissembourg

1466 1507

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1304

Noms commençant par I et J



Deuxième partie : Corpus

1305

ICAL

0

0

Veyrières (19)

1476 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

IEBENIS

0

0

Allinges (74)

1456 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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JAIKES J.

0

0

Metz

1288 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

JAUME Jean

0

0

Lorgues

1487 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1307

JEAN de Chartres

0

0

Chartres

1030 1060

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

JEAN de Luxembourg

0

0

Luxembourg

1427 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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JERG von Speier

0

0

Speier

1495 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

JOLY Bartholomé

0

0

1449 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1309

JONCHON

0

0

Caen

1440 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

JOST Thomas

0

0

Saverne (67)

1450 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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JOUVENTE Jean

0

0

Paris

Montargis, Vincennes, Sens, Paris, Camelin, Montceaux les Meaux

1359 1380

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

JOUVENTE

0

0

Paris

Paris

1359 1380

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1311

JUBIER G.

0

0

Mouais (44)

1422 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1312

Noms commençant par K



Deuxième partie : Corpus

1313

KARADO Jehan

0

0

1469 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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Noms commençant par L



Deuxième partie : Corpus

1315

LA BOUTICLE Jacques

0

0

1475 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

LA GRAND'RUE Eudes

0

0

1486 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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LANGEVIN

0

0

Fougères (35)

1442 0

Comptes de l'église S. Sulpice de Fougères, cité dans GAY, p. 395

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

LASMOT

0

0

1391 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1317

LASNE Henri

0

0

1477 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

LAVOCAT Nicolin

0

0

1426 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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LAVOCAT Stève (Etienne)

0

0

1446 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

LE BEAU DES YS (Ifs)

0

0

1406 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1319

LE MASSON Michel

0

0

Bordelais

Bordeaux

1489 0

AD33, G241, folio 289r°

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

LEMAISTRE Husson

0

0

Urville

1400 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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LICHO Jean

0

0

Pontarlier

Laroque des Albères (66)

1407 1422

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

LICHO (ou LISSO) Pierre

0

0

Bassigny

Roussillon

1418 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1321

LOYSEL Jean

0

0

Rennes

Malguénac (56), Rennes (horloge municipale)

1468 1478

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1322

Noms commençant par M



Deuxième partie : Corpus

1323

M I

0

0

Montagnac (34)

1492 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

MAGE

0

0

1460 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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MAIGRET Simon

0

0

Huilliécourt

Dijon, Troyes (1462)

1453 1463

FARNIER, Notice Historique sur les cloches

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

MAIRE Jean

0

0

Gigny (39)

1500 0

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1325

Maître ANTHONI ( ou Anthony)

0

0

Montpellier

Montpellier, église ND des Tables 

1309 0

Petit Talamus, extrait de Joseph BERTHELE, 1914, p.3

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

MARCINELLI Ambrosius

0

0

Roquemaure

Orgon (13)

1447 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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MARTI Nicola

0

0

Bourg Ste Marie

1427 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

MATHIEU

0

0

Peyrilles (église du Dégagnazès, 46)

1200 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1327

MENESTREL Jacquemin

0

0

Lorraine

Veniers (86)

1435 0

X. BARBIER DE MONTAULT, Annales archéologiques, t. XI, p. 371

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

MERE dit le Boiteux Jean

0

0

Tarascon (13), Montbrison (42)?

1469 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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MOREAU Jean

0

0

Urville

1400 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1329

Noms commençant par N et O
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NACTOU M

0

0

Avranches (50)

1446 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

NIVELET

0

0

St Simon de Pélouaille (17)

1500 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1331

OBERACKER Nicolaus

0

0

1494 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

OLIVEY Jehan

0

0

Yverdon

1462 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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OLIVIER Jean

0

0

1433 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ORFANIGO Joan Esteves

0

0

Val d'Aran

1491 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1333

OSMOND Jean

0

0

Paris

Poitiers (horloge municipale)

1386 1387

Rédet, Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. VII, 1840, p. 409-412

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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Noms commençant par P et Q



Deuxième partie : Corpus

1335

PEYER Louis

0

0

Bâle

1459 1482

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

PEYRET Simon

0

0

Perpignan

1408 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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POETRAT (= POITRAS) Guillaume

0

0

Bourg Ste Marie

1393 1400

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

POMERS Pierre

0

0

1480 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1337

PURNAT

0

0

Tournon

1486 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

QUER Jean

0

0

Villefranche de Conflent

1354 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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Noms commençant par R



Deuxième partie : Corpus

1339

RAFART Joan

0

0

Haute Marne

1403 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

RANVELLI Jean

0

0

Suisse

1234 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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RAYMOND Jacques

0

0

Lorgues

1462 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

REBER Walter

0

0

Avon

1367 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1341

REBER Johannes

0

0

Aarau

1383 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

REGNIER Jean

0

0

1413 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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REGUIN Robinet

0

0

Troyes

0 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

RENART Tibaut

0

0

1391 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1343

RICHARD (le Mesgnien)

0

0

Remiremont

1474 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

RICHIEF Antoine

0

0

Etain

1438 1443

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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RICO Dominico

0

0

Tarascon

1395 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

RIOU Guillaume

0

0

Rennes (horloge municipale)

1468 0

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1345

ROBERTOT Jean

0

0

1465 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

ROBIN Jean

0

0

Huilliécourt

St Pourçain, Nevers (58)

1439 1469

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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ROCHAYRON Jean

0

0

Marvejols

Montpellier (ND des Tables), Mas St Chély (48)

1348 1397

Joseph BERTHELE, 1914, p.14-16

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1347

Noms commençant par S
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SAUSSART Nicolas

0

0

Urville

1400 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

SENHERIUS S.

0

0

Saint Gaudens (31)

1356 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1349

SEREJAN Nicolas

0

0

Huilliécourt

Tarascon

1469 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

SIBILETTE Pierre

0

1421

Montpellier

Montpellier (couvent des Minorettes)

1414 0

AD34, G IV, 183, folio 168v°

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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SIMON Mathieu

0

0

Puy de Dôme

1453 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

SOTI Jaume

0

0

Narbonne

1356 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1351

Noms commençant par T
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TANCHO

0

0

800 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

THEVENON Jean

0

0

Bourg Ste Marie

Dijon (Ste Chapelle, 1436)

1427 1436

BERTHELE, 1906

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1353

THIBAULT Arnoul

0

0

Martigné-Briand (chapelle de Sousigné)

1480 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

TIB...

0

0

Béost (64)

1420 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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TILMAN Jean

0

0

Hachenburg

1444 1486

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

TRANCHANT T

0

0

St Dolay (56)

1413 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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TRESVICS Joan

0

0

Vich

1459 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

1356

Noms commençant par V



Deuxième partie : Corpus
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VAILLANT Johannes

0

0

1447 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

VAN DER GHEIN Jean

0

0

Malines ? (Belgique)

St Pierremont (02)

1454 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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VAN NORKELME Fr.

0

0

Flandres

1399 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

VAUDEGUCHE Gilles

0

0

Rennes

Rennes (horloge municipale)

1468 1469

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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VERDIER Vidal

0

0

1480 1489

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

VERGER Joan

0

0

Gérone

1392 1409

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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VERGONYOS Famille

0

0

Selva del Campo

1389 1589

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

VERGUER Antoine

0

0

Gérone

1419 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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VESIN Jean

0

0

Manche

Manche

1430 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

VIDAL

0

0

Narbonne

1303 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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VIDAL Auguste

0

0

Hérault

1436 1470

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

VIDAL Bernat

0

0

Barcelone

1453 1479

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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1363

VIRIEU

0

0

1420 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

VOLUMART Nicolas

0

0

Avignon

1478 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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VOURY Colas

0

0

Chatellerault (St Jacques)

1409 0

Joseph BERTHELE, 1903

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION



Deuxième partie : Corpus

1365

Noms commençant par W et Y
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WAGHEVENS Henri

1420 Malines

1483 Malines

Malines (Belgique)

Simon, Pierre et Georges I

1465 1480

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

WAGHEVENS Simon

1470 Malines

1526 Malines

Malines (Belgique)

Henri

Arcy sur Cure (89)

1483 1526

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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WAGHEVENS Pierre

1470 Malines

1537 Malines

Malines (Belgique)

Henri

Georges II, Corneille et Jacques

1498 1524

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

WAGHEVENS Georges I

1471 Malines

1524 Malines

Malines (Belgique)

WAGHEVENS Henri

WAGHEVENS Médard etWAGHEVENS Jean

1505 1515

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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YMBELET Guillaume

0

0

Ternant

Nevers

1439 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION

YSENBERT

0

0

Chemillé sur Indrois (37)

1367 0

Naissance

Mort

Lieu de naissance

Lieu de mort

Adresse

Fils de

Père de

Lieux de pratiques

Date de production Fin production

Source

PRODUCTION
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ANNEXES
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ANNEXE I
LE MANUSCRIT CAVILLIER

I a : Généalogie des Cavillier, fondeurs de cloches

I b : Transcription du manuscrit

I c : Figures du manuscrit (photographies : Th. Gonon)
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ANNEXE I A
GENEALOGIE DES CAVILLIER, FONDEURS

DE CLOCHES PICARDS
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ANNEXE I B
MANUSCRIT CAVILLIER DE 1726
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(couverture)
le frontispice représente une tête vue de face et à sa droite, un violon et un luth, et à sa
gauche une viole de gambe ou violoncelle (!?). Le frontispice est complété de feuilles
d’acanthe. On trouve également des feuilles d’acanthe au milieu des deux côtés et en bas,
encadrant 5 trompes percées de trous (flûtes, trompettes!?)
NOUVELLE PYROTECHNIE OU L’ART AU FEU DE PHILIPPE

CAVILLIER DE CARREPUIS PRES DE ROYE EN PICARDIE
1726

(p.1)
LA PYROTECHNIE OU ART AU FEU CONTENANT LES MOYENS
FACILES POUR TRACER PLUSIEURS ECHANTILLONS CHOISIS, FAIRE
LES MOULES, DE FONDRE ET DE RACCORDER SUR TOUTES SORTES
DE CLOCHES PAR FACONS DIFFERENTES
ŒUVRE UTILE AUX FONDEURS QUI VEUILLENT EXCELLER DANS
L’ART AVEC DES FIGURES CONVENABLES AUX SUJETS

PREMIERE EDITION

COMPOSE PAR PHILIPPE CAVILLIER FONDEUR A CARREPUIS PRES
DE ROYE EN PICARDIE LAN 1726

(p.2)
Cette page est la première figure, et représente l’échelle campanaire.
ECHELLE DE TONS POUR LES CARILLONS
(feuille d’acanthe)
Le fondeur observera que plus les cloches sont petites et moins prennent elles de fournitures à
la fonte et conséquemment ont les sons trop bas et pour remédier à ce déffault il faut donner
plus d’éppaisseur à proportion que les cloches seront moindres en poids voiés cette échelle
elle pourra servir de guide.

(p. 3)
LES 12 SONS DE LA MUSIQUE
Suivent deux partitions représentant l’espacement des cômas et la progression des différentes
notes sur deux octaves
Entre un son et un autre son prochain il y a des degrés et chaque degré se nomme cômas.
Deux sons prochains joints ensembles font un demi-ton. Il y a deux sortes de demi-ton, les
majeurs et les mineurs. Le demi-ton majeur a cinq cômas ou degrés et le mineur n’en a que
quatre ainsi on doit composer suivant cette règle pour faire un carillon parfait!; et suivre
l’ordre des musiciens encores y a til souvent des cloches qui se dérangent aux fontes. En ce
cas, il faut avoir secours au tour. J’en ay figuré de plusieurs façons au titre vingt deux, figure
XVII.

(p. 4)
Dessin représentant sans doute une scène de fin de coulée, signée dans un phylactère PH
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CAVILLIER A CARREPUIS PINXIT 1726

(p. 5)
AUX LECTEURS
MESSIEURS
L’antiquité des cloches étant si connue n’a pas besoin de discours pour en prouver la vérité.
Pline a écrit qu’elles étoient en usage plusieurs siècles avant lui sous le nom de tintinabula et
Suétone dit qu’Auguste en fit mettre une à la porte du temple de Jupiter pour appeler le
peuple.
Polidore (sic) dit qu’on ne scait qui a esté l’inventeur des cloches mais l’usage vient de Nole
dans la Campanie de Rome d’où elles ont estées appellées Campana et Nola. Autrefois on les
appelloit saint d’où vient cest ancien mot tocsin et la charge de les sonner appartenoit au
chefcier de l’église dit en latin Capicerii ou Primicerii parce qu’ils étoient écrit les premiers à
la table des officiers sur un papier appellez Cera par Pline, Suétone et Juvénal
Enfin sans m’aretter à discourir sur l’origine des cloches mon dessein n’étant pas de divertir

(p. 6)
mais seulement d’instruire sur les faits essentiels de l’art!; Bref je diré quil y a toujours eu de
la différence entre les ouvriers et beaucouip de variétés principalement dans les échantillons.
Avant le quatorzième siècle c’estoit à peu près la meme chose mais avec ceste différence que
tout estoit fait plus matériel et plus solide.
Si le peu d’expérience des anciens a donné tant de mouvemens pour trouver les accords justes
en fixant les largeurs et les épaisseurs à certains nombres sûres en composant les mesures par
êgales proportions, les modernes en ont suivi fidèlement les traces et quelques ouvriers la
pratiquent encore aujourd’hui en diminuant que très peu de choses au bon ordre que les
premiers fondeurs nous ont enseignés.
A présent le grand usage est de ne plus suivre que le caprice sans penser à la durée des
ouvrages. Joint que le métail n’a plus la qualité qu’il avoit autrefois!; j’entends de celui qui est
mélangé d’arcot ou autres cuivres plombineux aliés d’étain commun n’ayant pas d’habitude
raisonnante pour rendre un son bien agréable!; mais si les matières

(p. 7)
ont été altérées par de mauvaises drogues non convenables il a fallu chercher des moiens
propres pour remplacer ce déchet qui se sont trouvéz facilement.
La première a esté de retrancher, couper ou rabaisser les éppaisseurs de leurs places ordinaires
amaigrissant leurs forces. Néanmoins cela fortifie le son mais il est plus lugubre en
compensation.
Le second moien s’est trouvé par allonger les pinces à l’excès l’armonie est surement plus
longue et tremblante mais aussi fort enroüée et triste à moins de charger les montées
extraordinairement!; Réfflection à faire cette longueur de pince est de beaucoup plus sujette à
la cassation par le peu d’épaisseur qu’elle a dans son commencement et si cette pince ne sorte
que très peu en dehors par la plupart des traits que j’en ai vu.
Le troisième sujet a été de les faire minces des bords et presque rien dans les cerveaux, de les
rétressir outre mesures!: ce qui est d’une dangereuse conséquence à raison que ces parties
doivent être fournies nécessairement le bord éppais a un agrement bien plus sonnore et plus
agréable qu’un dégraissé qui crie

(p. 8)
lamentablement!; d’ailleurs si le fardeau n’est pas bien soutenu de la calotte il ne peut pas
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résister longtemps!; toutefois ceci n’est pas sans exception car on a toujours travaillié
diverssement et dans toute sorte de temps. Combien nos ancêtres prenoient ils de précaution
pour rendre les terrains stables pour établir leurs moules!; composer les terres!; enterrer
noyaux et chappes!; fondre chaud!; et se servir de matière pure!; mais à présent on ne craint
plus rien. Tel ne cherche que son utilité et son proffit sans s’embarrasser de l’avenir puisque
cette règle devient presque générale. Je ne forceré personne à quitter ses inclinations. Mais la
raison veut que l’ouvrier prudent est le moins exposé aux disgraces fort familières aux
fondeurs de cloches, les prians de bon cœur de jetter les yeux sur ce qui suit – LEGE SED
ELIGE-
MONAN qui par charité fonsse le délugement des sampolles n’exitant que pour les choses
reffieurs qui ne sommonnans cloche la Giraude delugerie brouttent à Caux en reffieries et
accorflieux gizés toutriches ains que monan sampollet. Le grivolle et vozans dalveront quils
ne broutteront boche entrêvez et echepinez le plus chanu en baffe l’oquinon de corde.

(p. 9)
Figure 2!: représente un règle graduée, un compas et autres outils de tracés (compas,
équerre…) Sous un soleil, un phylactère!: RIEN SANS VOUS. En bas, dans un autre
phylactère!: PH CAVILLIER INVENIT.

(p. 10)
DU COMPAS ET BROCHETTE DE POID
Titre premier
UN compas est le premier est le plus nécessaire de tous les outils de l’ouvrier!; il doit être
doux au maniement ne vacillant de côtés ni d’autres mais bien fermes à garder sa mesure!; les
pointes doivent être un peu courbés afin d’attraper plus justement le bord des cloches voiés sa
figure
La brochette de poid fait connaître la pesanteur des cloches et pour le savoir on divise le
diamètre des cloches et pour le savoir on divise le diamètre en quinze parties égales pour en
rapporter une sur ce pezon campanal. Et où elle s’estend le produit est chiffré on pose une
pointe au zéro A si la seconde pointe du compas diviseur tombe au zéro B la cloche aura
quatorze cent livres-poid de quinze onces comme aussi. Si elle avoit le double de ceste
éppaisseur son poid auroit dix-huit milliers de pareilles livres de quinze onces voiés A C.
Si on veut diviser ce diamètre en quatorze ou

(p. 11)
seize parties on pourra compter autant d’onces à la livre. Voilà la règle la plus facile que
l’auteur en puisse donner et des ouvrages bien conditionnés selon l’art. Un équaire, une
chevillette et deux poinsons sont nécessaires avec un petit compas droit. Voiés D.E.F.G. de la
seconde figure.

(trait)
DES MUANCES OU ACCORDS ET DE LA FAUSSE BROCHETTE
Titre 2
L’usage des accords au cloches n’est pas bien ancien. Il n’a commencé à paroitre que vers la
fin du treizième siècle, avant ce tems et meme sept cens ans auparavant. Il ni avoit qu’une
cloche par intervale la première qui parut fut sous le règne de l’Empereur Phocas environs
l’an six cens et si on en a rencontré des accordantes c’étoit par hasard puisque les grosses
avoient toujours moins de poid que les petites, témoins celles qui sont de beaucoup
postérieures l’ont aucunes dimensions fixes.
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(p. 12)
FIGURE 3!: Echelle campanaire, compas, gabarit…

(p. 13)
pour commancer la composition on dresse une face sur un bâton bien droit, on fait une petite
entaille d’un gros de lignes en creux à trois pouces près du gros bout!; on tire une ligne pour
servir de chemin au compas!; ce compas di-je doit avoir quatorze ou quinze lignes d’épaisseur
du haut en bas et trois ou quatre pouces plus long que le diamètre de la plus grande cloche
voiés à la troisième figure il y est craioné.
Supposé que la plus forte cloche pezera deux mille six cens livres poid de quinze onces on
emprunte cette quantité avec le compas sur la brochette à la deuxième figure voiés A R
On estend quinze parties entières du point de l’entaille A et la dernière finit au B de la 3ème
figure. Ce diamètre aura quatre pieds de douze pouces chacun on fait une pareille entaille
qu’en bas pour en mieux remarquer le point.
On se muni d’abondant du compas diviseur pour partager le diamètre en dix parts très justes
dont la neuvième tombera au C. On continue de faire encore une entaille et le poid!; le second
diamètre aura trois pieds sept pouces deux lignes et la seconde cloche pezera deux milliers.
Il faut rediviser ce second diamètre en dix parties

(p. 14)
toujours égales la neuvième tombera au D. On fait une entaille et le point le troisième aura
trois pieds dix ligne et demie et la troisième cloche pezera treize cens vingt livres.
Enfin ce troisième diamètre sera encore divisé en dix et le neuf arrivera à V. Mais comme il la
faut ou à demi-ton, ou à trois quart ou à deux tiers selon la volonté des musiciens on partage
cette dernière mûance en deux ou trois ou en quatre et on retranche la ligne V poue êlargir son
diamètre de ce qui conviendra. Si c’est à deux tiers, voiés E. Ainsi du reste cette dernière
largeur aura trois pieds et quatre lignes et pezera onze cens livres.
Si on en veut faire davantage on divisera le dernier en dix et le neuf servira plour la cinquième
etc. La totalité des quatre premières pezeront ensembles sept milliers ou environs.
Si on souhaitte les composés en quatorze, ou en quatorze et demi, les cloches en seront encore
plus agréables et de durées mais qu’il ni ait que les bords seulement!; ou on coupera les
montées au deuxième et un tiers!; le corps au cinquième et deux parties du bord divisé en sept
au cerveau pour celui en quatorze!; et le second en quatorze et demy n’aura sa montée qu’au
deux

(p. 15)
et demi!; le corps au cinq et demi!; et le petit tiers au cerveau ou autrement les bords ainsi
qu’on a dit en quatorze et le reste en quinze sans retrancher les éppaiseurs des endroits fines,
l’ouvrage sera très bonne!; ce qu’on a parlé au titre premier du poid à quatorze onces pour la
division quatorze du diamètre on a prétendu que la montée serait au troisième, le corps au
sixième et le tiers par haut!; et tour en pleine brochette, mais cela ne se rencontre qu’aux
anciennes cloches larges du cerveau!; il en est de même de celles qui sont en seize!; quoi quil
ne s’en trouvent que tres peu.
On s’arretera à ces trois divisions comme les meilleures de toutes les autres je les réitèrent que
les mûances soient de neuf dix et les éppaisseurs!; ou en quatorze!; ou en quatorze et demi!; ou
en quinze!; pour les autres plus fournies ou plus minces, l’auteur ne conseille pas de s’en
servir absolument!: si par nécessité on estoit obligé de fausser les règles ordinaires par des
raccords on peut faire des mûances de huit neuf les éppaisseurs ne sont pas ressemblantes car
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les moindre doivent être en seize!; et les plus fortes seront en quinze pour trouver l’accord
juste.

(p. 16)
Comme au contraire si on veut les mûances en dix onze les éppaisseurs ne se rapporteront pas
car il faut les petites en quatorze et les plus grandes en quinze et la meme composition à
proportion. Ces règles fausses sont pour augment ou diminuer d’un cinquième du poid
qu’elles doivent avoir dans les compositions ordinaires.
La fausse brochette est un petit morceau de bois éppais de quatre à cinq lignes, bien droit, et
long à discrétion pour placer les mesures suivantes qui sont la quinzième partie de châque
diamètre pour l’épaisseur particulière de chacune cloche et subdivisée en plusieurs autres
voiés sa figure au Z… On place le bord de la petite entaille F au ras du bout X.
On divise ce brod en trois tiers dont un se pose de F à G et du G au ras du bout X sont les
deux tiers servant pour la montée.
On fait encore une autre division de ce même bord en cinq parties dont deux sont posées de F
sous le G. C’est pour l’éppaisseur du corps. D’abondant on divise le tier du meme bord en
cincq parties on le place de F à I. C’est ce qu’on appelle le quinzième.
Le point au dessous du quinzième c’est le cors et 

(p. 17)
le plus bas de F et L sont les deux tiers du bord on fait des points des entailles ou de petites
portions de cercles pour distinguer facilement les mesures et affin de ne pas se tromper il est
nécessaire que châque moule ait sa brochette séparée et écrire si c’est la première, seconde,
troisième etc…
Comme les anciens fondeurs donnoient tiers et douzième au haut des grands traits cette
éppaisseur a paru exessif aux modernes qui en ont retranché le douzième donc il se sont fixé
au tiers du bord simplement mais la plupart des ouvriers dà’présent divisent le bord en sept
parties et deux de ces parties pourroient être suffisantes. Supposés que les frises et ornemens
suppléent à remplacer cette maigreur où l’ouvrage sera fondue bien chaude pour résister
longtems!; on nomme le dernier deux septièmes qui diminue le poid presques d’un déchet de
cincq livres de cent.
Il y a des traits qui demandent une autre division de bord en deux parties dont une se place au
point F à la ligne sous L pour faire bord et demy du bout de la brochette

(p. 18)
X à quoy que les fondeurs posent toutes ces divisions différamens néamoins se sont toujours
les memes mesures.
L’ouvrier qui désire diviser chaques diamètres en quatorze ou quatorze et demy se doit
conduire avec la meme prudence que celles en quinze sinon qu’à l’éppaisseur des hauts deux
septièmes suffisent cecy est au choix des ouvriers qui se doivent guider sur la matière qu’ils
ont désir d’emploiier.
On a figuré deux compas propre à connetre les éppaisseurs des troisièmes des sixièmes hauts
ou autres endroits des cloches affin que les raccords soient meilleurs quand on les veut suivre
fidèlement ou si on dérange les fournitures en certains endroits il faut équivaler par ailleurs ou
les sons ni le poid ne reviendrons pas

DES ECHANTILLONS

Titre 3
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La plupart des fondeurs sont différents

(p. 19)
à composer les échantillons qui sont bons chacun en leur particulier moiennant que les
éppaisseurs soient appliquéez au lieux convenables et que les courbures se rapportent à
propos. Quoy que les façons se ressemblent à peu près cependant elles ne laissent pas de
porter des sons et armonies très différentes!: cette variété oblige le fondeur à se conformer
pour les raccords où il n’est encore que novice dans l’art de plus si l’imitation n’étoit pas
importante une façon seule suffiroit à toutes sortes de cloches il ne faudroit que raccourcir ou
allonger les pinces, de rétressir ou élargir les milieux, de fournir ou amaigrir les éppaisseurs.
Ces moiens sont propres pour en approcher la ressemblance et quelques fois en imiter le son
mais on conviendra qu’ils ne sont jamais si sur que l’échantillon originaire!; Toutefois on
trouve souvent des traits mal proportionnéz et dont on ne peut pas se guider certainement , en
ce cas on peut avoir recours aux transpositions ou sinon agir par prudence ou à peu près selon
la capacité de l’ouvrier qui trouvera icy de quoi se satisfaire en échantillons choisis et des
meilleurs. On commencera par les longues pinces et on finira par de plus courtes. Les endroits
fixes sont le bord ou un quinzième

(p. 20)
ou un quatorzième et demi ou un quatorzième partie du diamètre divisé par lequel cela est
réglé.
La montée ou le troisième bord en montant qui est le milieu de la cloche aura pour son
éppaisseur le tier et quinzième partie de bord ou autrement on fait une division du bord en
cincq dont deux portions valent à peu près ce tiers et quinzième ou un peu plus.
Le quatrième endroit fixe est au douzième pour celle en quinze, au onze et demy pour celles
en quatorze et demy!; au onze et un demi tiers à celles en quatorze c’est-à-dire sur la ligne
perpendiculaire à la planche ou autrement elles seroient trop courtes et en ce lieu on donne
ordinairement le tier du bord pour son éppaisseur à celles en quinze!; pour celles en quatorze,
les deux septièmes suffisent et ainsi du reste.
Du faite douze ou onze à l’anneau du battant on donne le demi bord!; le corps!; le tiers, selon
la matière qu’on veut emploier ce lieu est nommé le 

(p. 21)
cerveau ou calotte.
Comme le bord est à peu près de la figure d’un pied de cheval on le nomme assez souvent la
patte et le tailland en est la pince.
Pour tracer l’échantillon on prend une planche sèche bien droite sans nœud et de bois doux
polie à la varlope ayant dix neuf bords pour sa juste longueur et éppaisse convenablement
avec une largeur raisonnable!: on joint une bande de bois dur ou de fer au bas de cette
planche. (La cinquième opération le démontre). Cette ajonction n’est qu’au ras de la pince et
pour mieux résister contre le moule à raison qu’en se husant cela défformit la cloche.
Après avoir espacé une largeur suffisante à la planche pour les traits on prend une grande
règle et bien droite qu’on pose sur la planche qui doit être couchée sur un terrain uny et aux
points espacés. Ensuite avec un poinson on tire une ligne très droite qu’on nomme la
perpendiculaire sur laquelle on compose voiés A-B.
On ouvre le petit compas à la brochette et très juste à l’éppaisseur du bord avec icelui on
commance au bas de la planche et dans la ligne!; on compte deux bords et demy qui est ce qui
convient pour la hauteur de la meule et qui se termine au bout du fer ou bois dur qu’on y aura
joint. Ensuite on continue disant ou on fait une petite portion de cercle on avance 
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(p. 22)
disant deux où on fait encore une pareille portion de cercle!; trois de même quatre cincq sans
les marquer!; au six une autre portion de cercle!; sept huit neuf dix onze ou douze et à
l’extrémitéz de la hauteur du dernier on fait une autre portion de cercle voiéz la
perpendiculaire A.B.
La seconde opération se fait et commence par la division de la médiane entre un et deux en
six parties égales et bien justes!; avec un compas long de deux ou trois pouces et à pointes
droites!; au 4ème on jette une partie de six à côtéz de la ligne visum visu ou on imprime un
point.
On se muni du premier compas qui a l’éppaisseur du bord ainsi qu’on a dit ci devant pour
poser une pointe dans dans (sic) le point imprimé pour faire une portion de cercle BE. Puis on
decend la première pointe au petit 2 de chiffre qui est un demi tier au dessus du grand I et de
ce point on fait une autre portion de cercle FG et de l’intersection on trace la croupe du bord.
On l’élève à discrétion au dessus du point imprimé. C’est ce qu’on appelle le point perdu.
Si on veut ce bord en quatorze et demy sans changer de brochette, ce rond ne se trace qu’avec
les deux tiers de bord il croupe plus que le premier voiéz l’intersection entre F.C.B. Il ne peut
servir que pour le dehors de la patte et de l’autre axe on trace la ligne oblique tombant dans

(p. 23)
FIGURE 4!: représente les cinq opérations conduisant au tracé du gabarit et quelques outils
(compas et poinçons)

(p. 24)
le point de la pince ce qui forme un bizeau ou angle pointu de triangle scalène.
Pour la troisième opération on trace avec un équiaire deux lignes paraleles dont une au
troisième et l’autre au sixième et de cette dernière ou la perpendiculaire traverse on jette bord
et quinzième où on fait un point voiéz L.M. et du point M on jette l’éppaisseur de tier et
quinzième ou le corps voiés N. On fait encore un point visible. Au douzième ou à la hauteur
qu’on veut la cloche on jette demi tiers à droit et demi tier à gauche de la perpendiculaire
voiés les deux points à la troisième opération au 12 de chiffre ils sont marqués.
On prend un baton droit et long convenablement pour percer un trou à un bout que l’on
occupe d’un poinson qui tient stablement puis de ce trou avec le compas ouvert à l’éppaisseur
du bord on étend douze bords entiers en marquant le septième huitième et douzième où on
perce chacun un trou on occupe le dernier d’un autre poison voiés la figure O.P.
On couche l’échantillon sur un terrain uny!; il faut avoir une autre planche pour comparer
soignée de distance proportionnée puis ont pose le poinson O dans le haut de la ligne oblique
voiés Q et de l’autre poison P on tire sur la seconde planche la portion de cercle R. On
transporte le poinson O dans le point N puis avec le poinson P on fait un autre 

(p. 25)
portion de cercle S et qui croise sur R voiés T et du centre on pose un poinson et de l’autre on
trace la ligne ou courbeture N.Q qui sera au douze.
On déplace le poinson P pour occuper le trou huit mais auparavant agir on pose les deux tiers
du bord de V à X voiés les deux points. Et avec la même précaution que ci devant on trace du
huit tombant jusque sur le bord et où il tranchera sera son but.
Si on le veut moins fourny on le trace du sept avec pareille prudence que du huit.
Pour la quatrième opération on prend une perche droite et longue on perce un trou au gros
bout à quelques distances!; on étend quarante bords entiers pour tracer les grands traits du le
nombre et en la manière des autres voiés KKKK
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Ces grandes courbures étant finies en la forme prescritees on otte les deux poinsons pour
réoccuper le premier et huitième trou du petit baton figuré au 4ème puis changeant les
planches de droit à gauche on pose un poinson à la pince de l’échantillon pour faire la portion
de cercle NZ puis on transporte un poinson au douzième et dans la perpendiculaire pour
chercher en traverssant l’intersection de la portion NZ voiés H. On trace sur l’échantillon ab
en

(p. 26)
après on decend l’éppaisseur du cerveau et on trace de d à o.
Enfin la dernière opération est de jetter bord et six pour les degrés du cerveau et tracer deux
petits points serrés au dessus des autres tombant dans les points puis on adoucit les degrés par
une doucine agréable et à la fantasie de l’ouvrier.
Comme les culaces carrées ne conviennent pas à la plupart des fondeurs à cause que les
chappes sont sujettes à se crevasser on prend le demi-bord qui sert à faire quatre points
soignés de ce carré puis avec le diamètre du bord on emprunte de ces points et on tourne le
rond de la calotte.
On fait une entaille à la planche un bord plus bas que la pince. C’est un pont ou support pour
la chappe.
Dans cette dernière planche on observera qu’il y a de la différence d’avec les autres car au
lieu du bord et quinzième pour la fauceure ou éloignement du sixième on ni a mis que le bord
juste!; avec le corps au surplus pour son éppaisseur on veut suivre le dernier on pourra faire la
cloche un corps plus large au cerveau que l’ordinaire. Cette façon n’est pas en pain de sucre et

(p. 27)
d’ailleurs cet excès augmenty le poid et le son en est plus hardy.
Ou autrement si on veut faire la cloche encore large du haut on peut se servir du bord et
quinzième sur une parallèle qui ne sera qu’au cincq et demy!; mais étant au sixième il ne faut
que le demy diamètre où on ne pourroit que difficilement dépoüiller la chappe.
J’ay pratiqué cet échantillon sur des ouvrages de René Brithon qui vivoit l’an 1640. Tous els
traits se font à peu près de mêmes façons il ne sera plus nécessaire d’enseigner pas à pas ce
qu’on a dit de celui cy. On remarquera seulement que la division pour former le bord se fait
toujours dans l’éppaisseur médiane des quatres portions de cercles entre la pince et le
troisième.
Ceux qui voudrons changer de nombre le pourront tant aux petits traits que sur grand mais à
certaine quantité. Par exemple on peut tracer de trente à quarante huit bords et plus la
multitude est grande et plus les courbures sont droites et pour le bas le douze et le plus
ordinaire et qui va de pair avec le huit!; le onze s’accomode avec le sept et demy. Le dix
convient avec le sept!; et le neuf avec le six!; encore à ces derniers les hauts

(p. 28)
traits doivent être tracés à la règle droite ce qui est assez extraordinaire et que j’ay pratiqué à
Bappaume sur la façon de Philippe Hévin flamand en la grosse cloche ou bourdon de
l’horloge et qui est très bonne ce qui lui a fait donner le nom de Joîeuse par le public.
Au regard des hauts traits ils ne préjudicient pas aux sons comme ceux du bas car en suivant
la même éppaisseur et traçant du douze en dedans et du huit au dehors la cloche aura un son!;
du onze en dedans et du sept et demi extérieurement la cloche aura un son moindre que le
premier!; du tracer du sept rendra un son encore plus hautain que le second!; et les derniers qui
sont du neuf et du six encore moins forts!; la raison est que les plus petits nombres rendent la
cloche moins large et conséquamment moindre en son ou plus hautaine.



Annexes

329

Ceux qui voudront mettre les longues pinces en usage et suivre la méthode nouvelle doivent
savoir que les fondeurs ne changent pas leurs façons pour cela!: on ne fait que jeter du haut de
la ligne oblique en dessous le bord et demy mais les montées ou les deux tiers du bord veulent
être au troisième ou sinon le son sera lugubre si elles sont plus basses et de plus cela
n’appartient qu’à des cloches raisonnables

(p. 29)
de mil livres au moins!; il y a de certains fondeurs qui donnera plus que bord et demy au
pince. Cela ne vaut rien pour plusieurs raisons. La première est qu’il faut plus de matière la
seconde l’harmonie en est plus longue mais plus triste et la dernière plus sujette à la cassation
quand les battants sont trop bas et qui touchent les pinces.
Ceux qui voudront changer les montées ou les rabaisser se souviendront qu’il ne faut
qu’environs de bord et corps pour la longueur des pinces et quand les bords sont en quatorze
et demy les montées ne doivent être qu’aux deuxièmes et demy. Alors on trace du sixième ou
cincq et demy à deux largeurs inégales qui sont du huit et du cincq ou du quatre.
Si on ne mest la montée qu’aux deuxièmes et un tiers le huit et le trois conviennent fort bien
et le deux même.
Ou si on vouloit placer les montées aux deuxièmes justes le huit et le bord peut se sufire et
plus les montées sont basses moins faut il de nombre pour tracer l’entre deux des bords et
montées. Ceux qui voudront retrancher le poid au lieu du haut ne se serviront que du sept avec
le trois les deux et le bord. Les éppaisseurs de bord seront en quatorze ou quatorze et demy
pour les moindres.

(p. 30)
Le six ou six et demy de fourniture encore davantage et vont de paire avec le trois le deux et
le bord. Ces dégraissemens ne sont bons qu’aux pattes rondes en dessous et courtes de pinces
en Flandre!; il y a beaucoup de ces façons mais pour s’en servir il faut expériences pour placer
les montées si à propos qu’elles ne fassent ni creux ni bosses!; il en est de meme des cincq,
cincq et demy ou sixième des avancemens ou revers des cerveaux que l’ouvriers prette ses
attentions ou les avis qui sont tous de conséquence pour bien faire.

AVIS
Ceux qui voudront une patte autre que la précédente feront la division partiellement si (!?!?)
ils croiseront trois et quatre. L’intersection servira pour le point du bord.

SUITE D’ECHANTILLONS
Titre 4
B OU SECOND Echantillon se commence par la perpendiculaire, on laisse au bas de la
planche deux bords et demy pour la meule on étend.
Sur cette ligne douze autres bords pour la hauteur

(p. 31)
de la cloche si elle est en quinze, onze bords et demy si elle est en quatorze et demy!; ou onze
et un demy sur celles en quatorze.
On fait six points ou six portions de cercles ainsi qu’à la planche précédente. Donc un à la
pince, les deux metoiens celui de la montée le sixième et douzième. Après avoir tracé les deux
lignes paraleles aux sixième et troisième ou plus basse si on le juge à propos!; on divise le
mitoyen en quatre parties très égales pour en jetter une au milieu et encore une autre au trois
quart, de sorte que les quatres points forment un carré juste ce qui est facile à concevoir!;
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ensuite on ouvre le compas sur la brochette et à l’éppaisseur du bord on pose une pointe au
point gauche trois quart pour faire la portion de cercle DD puis decendre au premier quart
dans la perpendiculaire pour de l’autre pointe faire une seconde portion de cercle EE.
L’intersection F a tourné le rond du bord ou autrement la croupe du bord et la ligne oblique.
La fauceure du sixième sa distance est à bord et demy sur quoy on retranchera tier et
quinzième ou les corps pour l’eppaisseur on fait deux points apparents. Au douzième et on
place le demy à droit et demy tiers à gauche de la capitale qui passe entre les deux points.
C’est pour

(p. 32)
FIGURE 5!: quatre profils (B à E) et cinq pinces (F à L)

(p. 33)
l’éppaisseur des hauts traits qui seront de trente deux bords.
Du sixième au gros de la patte on tracera en douze.
Le dehors sera tracé du huit tout d’un trait tombant au point de la croupe du bord. Et si on
veut deffournir on fait tomber le trait au point en dessous de la croupe du bord et où il tranche
on adoucit le point qui seroit trop rude à moins que ne soit le goût de l’ouvrier. Voilà encore
un point perdu assez estimé de certains fondeurs.
Le cerveau ou calotte se trace du huit on emprunte de la pince voiés le premier échantillon à
sons uniformes.

C OU TROISIEME Echantillon est de la division quatre on jette une partie sur la gauche où
on y fait un point qui servira pour faire la ligne oblique du dedans qui sera allongé à bord et
demy tombant dans la perpendiculaire et meme sur la meule voiés le double trait ou si
l’ouvrier veut la pince plus courte il suivra le point de la pince.
On peut faire le croquis du bord avec le bord meme et si on le veux plus éppais on

(p. 34)
groupera le bord avec le demy ce qui rend les bords de quinze en quatorze et demy plus bossu
on peut choisir.
En cas que le fondeur juge la pince à bord et demy pour sa longueur il decendra le douze
sixième et troisième de en excès ou sinon la pince les voit trop longues et trop fournies. Les
fauceures du sixième sont à bord et quinzième et le corp audela.
Le tier du bord est sur la gauche au douzième pour l’éppaisseurdes grands traits qui sera de
trente quatre.
Le bas est du onze en dedans et du sept en dehors passant justement dans le point du troisième
et continuer jusque sur la croupe du bord. Pour le cerveau il est emprunté du huit ou deux
bords au dessus du sixième pour le tracer de trois bords ce qui fait une calotte plus ronde du
milieu et plus élevée que du huit. On laisse les coins carrés. Le cerveau est très beau et très
communs aux ancienne cloches de Flandres. Et ceux qui voudront faire une autre patte
croiseront le deux et le trois de la médiane et de l’intersection en formeront le bord et élargit
plus que le premier, mais il raccourcy la pince ce qui peut équivaler à peu près pour le son
moiennant qu’elles ne sont pas decendu à bord et demy en dessous.

(p. 35)
D OU quatrième échantillon est de la division trois. Le second est jetté sur la gauche pour
traces ce qui est ponctuel et si l’ouvrier veut une longue pince il la decendra de bord et demy
et si son goût est de faire une pince quarrée par le dehors il fera un point dans le milieu du
divisé.
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Au sixième on fausse de bord et deux tiers et l’éppaisseur du corp au surplus on fait deux
points foncé pour être veu plus facilement. Au douzième ou faite on jette le demy corp sur sa
gauche et le tier audela où on fait encore deux points visibles. C’est pour l’éppaisseur du
cerveau. Les grands traits peuvent être du trente un jusque quarante bords.
Le bas se trace du onze si la pince est longue ou du douze si elle est plus courte.
On place la montée au troisième si la pince a bord et demy de longueur ou on la rabaisse soit
d’un tier!; d’un corp!; et meme d’un demy bord si la pince est courte de bord et corp!; pour
etre tracé à deux largeurs inégales savoir du huit et du cincq pour le premier!; du huit et du
quatre pour le second!; et du huit et du trois pour le dernier tombant si l’ouvrier le désire dans
le point ou faite de la croupe du bord pour en faire un rond ou dans le milieu du divisé s’il la
souhaitte quarré.

(p. 36)
On jette le corps sur la droite du sixième où on fait un point qui sert à tracer le cerveau du
quatre. Cette calotte est platte ou pour éloigner les degrés du haut à bord et demy à raison que
cette façon se fait ordinairement larges de corps plus que sa moitié!; ou si le fondeur ne veut
que le demi diamètre au juste il n’y donnera que le demi tier au douzième et à bord et demy
corp pour la fauceure dans le sixième.

E OU Cinquième échantillon est de jetter le corp dans la portion du cercle au deuxième bord.
Sur la gauche on fait tomber la croupe du bord dans un tier au dessus du premier bord. Le
rond est tracé du bord même et la ligne oblique se termine au point de la pince. Cette patte a
bord et demy pour sa longueur étant longue à suffisance.
Au cincq et demy on trace la paralelle où on jette le bord simple pour la fauceure et on ajoute
le corps au surplus pour l’éppaisseur ensuite on trace du dix.
Au troisième on fait la seconde ligne paralele et de l’intersection on jette les deux tiers du
bord en rapprochant la perpendiculaire ou on fait un point. Cette espace se trace du six tout
d’un train passant dans les trois points de la haute et basse paraleles et faite de la croupe du
bord.

(p. 37)
La douzième est renverssée c’est-à-dire qu’il faut jetter le corp sur la droite de la
perpendiculaire , faire un point et de ce point jetter le tier du bord encore sur votre droite et
pointer. C’est pour l’éppaisseur des grands traits qui seront de vingt cincq.
La calotte se trace du sept emprunté de la portion du cercle second au lieu que les premiers
échantillons sont empruntés de la pince.
Il ne faut que le demy diamètre pour le haut à cette façon on ne pourroit pas dépoüiller la
châpe!; ce trait fut inventé par moy sur la façon d’Antoine Denainville d’Amiens l’an 1721. Il
est bon et agréable pour l’armonie.
Comme tous fondeurs peuvent joindre différentes pattes sur les échantillons il ne reste que
l’expérience et la pratique pour savoir les divisions convenables en cette rencontre et se
souvenir que quoy que l’ouvrier soit le premier moteur néanmoins le métail et la façon
contribuent beaucoup à la bonté des cloches. Il en reste une autre qui est la fonte et quand elle
est bien faite cela fait durer la pièce plus longtems.
On a figuré plusieurs autres bords sur la cinquième planche et qui peuvent convenir aux
échantillons supérieurs. En voicy plusieurs non conformes.
F OU Sixième échantillon est de la division

(p. 38)
Trois et au second on fait une portion de cercle sur la gauche. On transporte la pointe du
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compas au second bord pour faire une autre portion de cercle croisant sur la première et de
l’intersection on trace le rond du bord en la manière des autres et pour la ligne oblique on peut
tracer du huit au fourny, c’est-à-dire plus éppais que le trait droit. Cette patte a un peu plus de
largeur. Ainsi on doit placer les deux tiers du bord au troisième pour le moins ou le son sera
lugubre et le poid quy excedera la brochette de dix livres pour cent.
J’ay trouvé dans le Vexin François des ouvragesà longues pinces c’est-à-dire à bord et demy
les montées aux troisièmes et le tier aux sixièmes portant un demy ton plus basses que
l’ordinaire ainsi ayant suivi le profil et l’éppaisseur des bords et troisième sans faire attention
aux sixièmes où on avoit placé le corp qui est comme on a dit ci devant deux parties du bord
divisé en cincq. Cet excès qui n’est que le quart du tier ajouté avec le tier n’a pas laissé que de
déranger l’accord d’un demy ton, précaution qu’il faut éviter avec un compas de proportion
qui fait remarquer le manque d’éppaisseur et d’ailleurs

(p. 39)
Cela n’arrive pas toujours mais on connaît toujours mieux la fourniture qui convient
raisonnablement par cet outils.
G ou septième échantillon est de la division huit. Le cinquième se jette à la gauche de la
perpendiculaire pour en former le bord qui ne sera pas beaucoup croupé etc…

H ou huitième échantillon est sans division. On jette bord et demy de la pince pour faire la
portion de cercle au gros de la patte. Ensuite avec le bord on fait une autre intersection et de
l’intersection etc…

I ou neufvième échantillon est de la division cincq la troisième jettez sur sa gauche puis tracer
le bord etc…

L ou dixième échantillon est de ma façon quand les portions ou points sont posés aux endroits
mentionnés aux premiers échantillons on ouvre le compas aux deux tiers de bord pour faire
les portions de cercle 7-9 qui traversse la perpendiculaire. On transporte le compas sur la
portion deuxième bord pour traversser auprès du 9 et de l’intersection on pose la première.

(p. 40)
pointe du compas et de l’autre pointe on tombe auprès du 7 pour marquer le point du bord. Le
reste se finit ainsi qu’aux précédents bords etc…

Voicy des échantillons moins courants et qui ont des pinces plus courtes cependant
parfaitement bons et plus agréables.

M ou onzième échantillon est jetté de deux tiers de bord à gauche mitoien pour faire le rond
du bord à bord et demy.
Au cinquième et demy on fausse de bord et demy où on fait un point et de ce point toujours
sur la gauche on jette le corp. C’est pour l’éppaisseur du milieu.
Au onze!; onze et demy!; ou douzième autrement dit à la hauteur qu’on désire la cloche, de la
perpendiculaire on jette sur la gauche le demy bord et pour son éppaisseur on ajoute le tier du
bord au surplus d’où doivent partir les grands traits que sont du quarante.
On trace le bas du neuf.
Le dehors est du sept tombant dans le premier bord.
Le trait oblique est du trois au fourny ce qui arrondit la patte en dessous. Le cerveau est tracé
de trois emprunté du huit de chiffre. Ce trait est large du haut 
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(p. 41)
FIGURE 6!: Représente 4 profils (M à P) et cinq pinces (Q à V)
En bas, dans un phylactère!: CAVILLIER IMITATEUR

(p. 42)
N ou douzième échantillon est divisé dans la médiane en trois!; le deux est jetté sur la gauche
du tiers pour le point du bord et tracé du bord meme en dehors.
La ligne oblique est du trois au fourny ou un trait droit si on veut.
La fauceure du sixième est à bord et quinzième où on fait un point. On ajoute le corp pour
l’éppaisseur. 
Au faite il y a demi tier à droit et demy tier à gauche autrement dit point dedans et point
dehors pour être tracé de trente un.
Le bas est du dix, onze ou douze. Ce dernier est le plus usité.
La montée est au deuxième et demy pour être tracée à deux largeurs inégales. Seront du huit
et du quatre ou du trois qui font à peu près pareil effet.

O ou treizième échantillon. Le bord est de la division six est une de ces parties est jettée à
gauche au troisième ou milieu des deux médianes.
La ligne oblique est à l’équierre.
La fauceure du cincq et demy est à bord juste. On imprime un petit point pour jetter demy
corp à droit et demy corp à gauche.

(p. 43)
Au faite on jette le corp à sa droite sur les côtés de la perpendiculaire où on fait un point et
d’iceluy on renversse dabondant le tier où on marque encore un point. C’est d’où partiront les
grands traits qui seront du trente.
Le bas sera tracé du douze.
Le dehors se trace du huit jusques à la montée qui se rabaisse du corp ou du demi bordet le
dessous est du cincq, quatre ou trois selon le ravallement.
Le cerveau est du huit emprunté de la pince.
Ces deux échantillons ont été pratiqués par Nicolas Cavillier mon père!; par Bon maréchal de
Mondidier et si on joint la patte de ce dernier et qu’on le trace du dix du bas on trouvera la
façon de Jacques Perdrix de Valenciennes. Il vivoit l’an 1676 et pour en connoitre la
différence il faut placer une règle ou liste de bois droite sur la superficie du bord des cloches
on trouvera le fil de la perpendiculaire qui enseignera les fauceures des endroits fixes et les
distances!; et par cette représentation on pourra pénétrer les différentes façons des anciens,
modernes et nouveaux fondeurs pour les imiter si on le souhaite.

(p. 44)
P ou quatorzième échantillon est divisé en quatre. Le trois et quatre croisés et du point de
l’intersection on fait le rond du bord.
La ligne oblique est du 4 au fourny.
La fauceure du cincq et demy est à deux bords surquoy on retire l’éppaisseur du corp on fgait
deux points aux extrémités.
Au faite de hauteur qu’on désire la cloche on jette sur sa gauche le bord. Sur cette éppaisseur
on doit retirer le tier pour la fourniture du cerveau. On fait deux points d’où partiront les
grands traits qui seront du trente cincq.
Le bas est tracé du dix en dedans!; le dehors sera du sept et demy et du quatre ou du trois
suivant l’ordre qu’en donnera le troisième de la montée.
Le cerveau se fait à volonté cela revient toujours à peu près!; cette façon est de Jacques
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Delcourt de Douay très estimé pour les ouvrages qu’on voit encore de luy.

Q ou quinzième échantillon est du demy bord jetté sur la gauche de la haute médiâne et dans
la portion de cercle pour le point du bord, la croupe est tracé de deux bords.
De la pince au gros de la patte avec le

(p. 45)
compas ouvert à bord et tier on trace une portion de cercle ensuite on ferme le compas au bord
juste et de la basse médiane on cherche l’intersection qui est le point qui se trace du trois au
fourny.
La fauceure du cincq deux tiers est à bord et neufvième partie de bord on fait un point et de ce
point on ajoute le corp pour tracer du dix.
On pose la montée au deuxième et demy corp pour tracer à deux largeurs inégales, savoir du
sept et du deux.
Au onze et demy tier on place le demi tier à droit et demy tier à gauche de la perpendiculaire
pour tracer du quarante. Celuy que j’ay vu étoit de Maubeuge avec cette différence que le bas
étoit tracé du neuf et du cincq et demy extérieurement. Cette façon étoit large d’un corp plus
que son demy diamtère et en quatorze et demy le son étoit lugubre. Ceux quy voudront s’en
servir le metteront en quatorze tout plain par le bord.

R ou seizième bord est divisé en sept. Les trois et quatre se croisent et

(p. 46)
sur l’intersection on forme les bords que doivent être au moins en quatorze et demy pour sa
fourniture à cause qu’il s’élargit. Le bas est assez droit car la patte n’est guerre croupée.
La montée doit être au troisième pour l’ordinaire.

S ou dix septième bord est divisé en quatre parties dont une se jette sur la gauche au milieu.
Cette pince est courte et très bonne pour des petites cloches etc…

T ou dix-huitième bord est divisé en  trois. Les deux et trois croisés etc…

V ou dix-neuvième bord est divisé trois puis avec deux parties on pose le compas dans la
basse médiane pour faire la portion de cercle 6. On divise dabondant le bord en deux et on fait
un point au milieu des deux médianes voiés 6.
On prend le tier pour depuis point chercher l’intersection pour en former le bord. La montée
se place au deuxième et demy et le corp au cincquième et demy.
On puis tracer les grands traits de trente et pour les petits de douze, onze ou dix. Le dehors est
du huit et du trois.

(p. 47)
Je me suis renfermé dans cette quantité d’échantillons étant le plus en usage dans la France et
les meilleurs qu’on puisse pratiquer!; j’ay aussi abandonné l’antiquité à raison qu’il faloit
beaucoup de matière dans les cloches et qui n’en rendoient pas plus gros son. Témoins la
petite des deux bourdons de notre dame de paris qui a presque autant de poid que le plus gros
et n’en fait pas plus de bruit. Sa façon en est la cause car la pince est crochue et très courte. Le
reste est fourny extraordinairement. Avec une largeur plus que suffisante au cerveau les
cloches anciennes étoient de véritables masses de métail et ce qu’il y avoit de meilleurs dans
les cloches est qu’elles duroient fort longtems parce que les battans ne pouvoient pas
rencontrer les pinces facilement ce qui est différent de celle d’aujourduy qu’au moindre choc
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elles se brisent par la maigreur des pinces ou taillandsce qui est la cause qu’il en faut
renouveller plus souvent mais les ouvriers d’à présent veuillent suivre la mode sans réfléchir
qu’elle est incomode. Enfin il faut raccomoder!;aux temps et se souvenir que toutes choses
dégénèrent dans la suite des âges par caprices.
Ceux qui voudront faire d’autres divisions pourront interposer celles qu’ils souhaiteront

(p. 48)
ne dérangeant pas ,les bornes ordinaires des bords et des pinces et surtout de les rapporter aux
courbures convenablement quil ny eut ni excès ni manque d’éppaisseur dans les endroits fixes
car l’ordre que l’on suit sur la ligne perpendiculaire ne se rencontre pas juste avec le contour
de la cloche où le compas attarde en suivant le profil et voilà pourquoy on est obligé à de
grosses ouvrages de rabaisser sur la perpendiculaire la montée d’un neufvième!; le corp d’un
sixième et le haut d’un troisième quand on veut que la cloche n’ait que douze de haut et la
montée et le corp en leurs places savoir l’un au troisième et l’autre au sixième. L’ouvrier peut
néanmoins travailler au solide. Cela dépend de luy par de bonnes fournitures et notamment
des bords, montées et cerveaux dont le premier est la base et le dernier en est le chapiteau.
Au regard des longueurs on doit toujours diviser le diamètre en quinze et en poser douze
entiers de la pince au haut des échantillons et faire un point à l’extrémité entre les grands traits
sur la perpendiculaire et suivant les courbures on trouvera douze bords et un tier qui est le
meilleur

(p. 49)
justement pour être bien proportionnée. Du reste on puis tracer de treize, quatorze, quinze ou
seize. La cloche aura toujours belle grace ayant cette longueur.
Comme les cloches minces ont plus de son que les éppaisseurs aussi est ce l’Erétique de
plusieurs couveurs qui sans doute par liberté ne font que des lanternes pour le peu de matières
qu’ils y font entrer.
Si cette nouvelle et fatale méthode s’introduit présentement presque par tout au détriment des
ouvrages. C’est la rétribution trop modique qui en est la cause et la multitude d’ouvriers qui
ne sachant pour ainsi dire de quel bois faire des cloches font quantité d’élèves et à peine
savent-ils mouler une ance que les voilà maîtres dans l’art et aussi impérieux que s’ils étoient
consommés dans la profession depuis plusieurs siècles. Je n’ai que trop expérimentés leurs
savoir faire par des cloches en quinze et demy pour les plus épaisses, en seize et presque en
dix-sept, les montées aux deuxième et demy, le tier au sixième, un cincquième par haut, de
petites ances pointües comme des pains de sucre, la plupart très mal fondües

(p. 50!: changement de plume ou d’encre)
avec des pinces dentellées, les montées pleines de pores, les calottes terminées du métail de
pottin sont tous moiens pour faire de l’honneur à ceux qui prophanent impunément le nom de
fondeur de cloches.

Observation sur les échantillons très utiles aux ouvriers
Quoy que la plupart soient portés par une inclination naturelle de suivre les traces de leurs
maitres néanmoins ils se trouveront dans certaines rencontres obligés de faire des choix
contraires par des caprices populaires et de se conformer à leurs volontés particulières.
En premier lieu on doit connoitre la qualité de la matière pour lui appliquer une façon
convenable se souvenir que les longues pinces font sonner lugubre. Le deffourny fait pareil
effet et le métal grossier d’où vient que les sons ne sont pas entendu de loin.
Les courtes pinces ont des sons argentins. Le fourni éclarci et rend l’harmonie moins longue
mais plus nette!; le métail fin pendre agréablement à l’oüie.
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Les faussures du corp appelées sixièmes ou

(p. 51)
Annotation en marge au crayon de papier
Cerveau haut pour cloche en 12 1/2, cerveau bas pour cloche en 12, cloche en 14bords,
hauteur 11 bords 1/5, cloche en 14 bords 1/2, hauteur 11 bords 1/2.
cincquièmes n’ayant pas plus de hauteur qu’au cincq et demi on peut en ce cas faire la cloche
large du cerveau d’un tier ou d’un corp plus que la moitié de son diamètre. Cest excès rend le
son plus hardi que les moins larges.
Les cerveaux ou calottes aux dessus de douze un tier sont trop hautes on dit en terme de
fondeur douze et le cerveau et quand ils ont moins que douze on dit le cerveau bas!; ceci est
pour les cloches en quinze car pour celles en quatorze on ne donne qu’onze bords et un
cincquième pour leurs hauteurs ce qui fait à peu près la meme mesure et comme celles en
quatorze et demi auront onze et demi on a remarqués que celles qui sont courtes
excessivement tramblent en forme de timbre et ont des sons affreux.
On ne doit pas forcer les règles ordinaires dans les compositions par outrepasser ou rétressir
les courbures qui sont des fautes notables!; les longues pinces veulent être fournies des
montées!; les moindres pinces demandent moins d’éppaisseurs mais surtout que les bords
soient en quatorze et demi

(p. 52)
à toutes sortes de façons.
L’ouvrier prudent pourra changer de bord sur le haut d’un autre échantillon soit de renversser
ou d’avancer le faite de la ligne perpendiculaire ou meme de l’enfermer entre deux hauts
traits!; dès lors qu’en posant une règle bien droite du milieu de ces deux traits à la pince il ne
doit avoir que le bord juste ou bord et douzième pour la distance de la haute paralele au point
extérieur du corp, ce qui est facile à remarquer en plaçant l’échantillon dans l’efforce on peut
faire monter et decendre la mesure un quart de son diamètre!; le long de la ficelle tendue qui
enseigne le milieu de l’arbre. Elle servira de guide fidele pour la dépoüille de la chappe!; ce fil
dije sert de centre. La moitié de diamètre doit être de la pince au fil tendu!; et au demi rond du
cerveau sera espacé du quart diamètre au moins ou si on le peut ou veut plus de largeur il ne
faut pas outrepasser le demi corp avec 

(p. 53)
cela sera mieux expliqué au titre suivant ayez y reccourt.
Les clochettes des carillons doivent être en treize les montées aux deux un tier!; les corps au
cincq!; et dix et demi de hauteur. Ces cloches sont presque timbres ayant les sons plus
uniformes que des plus minces témoins l’expérience, et pour l’accord composé il faut sol fa
mi ré ut si la sol pour huit. Il est plus beau que l’ut si la sol fa mi ré ut!; ainsi du reste ceux qui
voudront faire des cloches en seize il faut presque treize bords pour leurs longueurs et les
fournitures aux endroits fixes.
Deux septièmes par haut sont suffisants pour les compositions en quatorze les cerveaux en ont
assés. Toutefois les anciens et modernes n’ont jamais épargné le métail en ces endroits là!;
c’est ce qui a fait dire à certains ouvriers bon bords et bon cerveaux font les cloches
excellentes.
Pour les raccords le fondeur s’attachera à la longueur des pinces!; à l’éppaisseur des bords aux
contours courbures avancées

(p. 54)
ou renverssées des dedans en dehors pour en imiter la façon car il y a de la différence entre un
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qui est tracé du dix et l’autre qui sera tracé du douze . Ce dernier sonnera presque un tier de
ton plus fort que le premier à raison qu’il élargit davantage!; comme aussi une pince de la
division six qui portera bord et corp de longueur ne sonnera pas si basse que celle de bord et
demi!; on entend d’une même uniformité les grands traits renverssés resserrent et rétressissent
les montées et font sortir les pinces en dehors ayant le son moindre que quand les hauts traits
sont avancés ce qui élargit la courbure douze et fait rentrer les pinces en dedans. Il seroit
nécessaire que ces traits là ayent des pinces courtes et que les ongues soyent appliquées aux
traits renverssés par rapport que les batans ne rencontreront pas sitôt les pinces d’où ensuit la
cassation souvent quand ils se choquent rudement.
Quoy que l’auteur ait fixé les plus longues pinces à bord et demy, il se trouvera des
compositions où elles excèderont en voici la raison. Divisé le même bord en treize, quatorze

(p. 55)
Quinze ou seize on connetra que plus les eppaisseurs sont fortes et plus les pinces sont
longues il y a presque un septième d’augmentation par bord il est ainsi des autres
échantillons!; ou autrement les pinces seront decendües a bord et demi juste mais ces sortes de
decentes sont de nouvelle invention!; les largeur du tiers ou du corps au dela du demi diametre
ne sont ajoutez que pour fortifier le son et donner plus d’ecô!; les deux septièmes au lieu du
tier par haut diminue le poid et augmente pareillement le son!; mais on doit donner une
eppaisseur raisonnable à la calotte pour soutenir le fardeau du bas.
Les anciens se servoient de compas de proportions pour connetre les épaisseurs des hauts
mais à present ils ne sont plus guerre en usage on se contente de frapper le dos du doigt de la
main au sixieme ou faux ton et ensuite sur le bord et quand les deux tons de la meme cloche
font la fa juste cest signe que les eppaisseurs sont conformes ou si l’accord n’est pas bon on
ne peut juger du plus ou du moins savoir que le fourni sonne hautain et le mince trop bas!;
cecy

(p. 56)
n’est bon que pour les raccords (en petit!: voiés au bas de la page)
A mantoüe on void une cloche large de six pieds ayant huit fenêtres l’auteur ne scait pas si le
son est bon.
Celle de Roüen qui passe pour la plus grosse de France n’a que trente six milliers son batans
peze sept cens dix livres.
Le Ré de notre dame de paris et beaucoup d’anciennes cloches nont que de pinces courtes et
quoiquil ni eut rien de nouveau sous le soleil l’usage des longues pinces n’est pas bien ancien
elle font parroitre les sons plus fort avec moins de métail mais aussi plus faciles a casser par
une trop basse pante de batant!; le père maria grimaldi soutient dans sa phisique qu’au
moindre coup que l’on donne sur la cloche fait approcher successivement toutes ses parties
alors il se fait un frémissement qui donne le son!; plusieurs ont observéz que les cloches
paroissent meilleures dans les vallées que dans les plaines & que celles des des plaines
s’entendent plus loin que celles des montagnes.
Observation (en petits caractères)!:
L’expérience fait connetre que les cloches fournies par le haut aiguise le son et celles qui sont
minces le font descendre. En voici la raison c’est que le son commence par la pince et comme
le fremissement agitte successivement toutes les parties de la cloche jusqu’au cerveau donne
une indice certaine de l’éppaisseur a proportion que le son s’eleve en montant.

(p. 57)
MANIERE DE COUPER LES ECHANTILLONS, LES PLACER EN
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EFFORCE ET POSER AU GUIDON

Titre 5
Alors que l’échantillon est entièrement tracé, on prend une plume et de l’encre pour marquer
le profil des traits tel qu’on le peut voir au planches ci-devant.
On ébauche cette planche avec une serpe ou autres outils propres pour la rendre en talu par le
dos affin qu’il ne reste seulement qu’un gros de ligne d’éppaisseur quarré sur la courbure
profilaire pour être perfectionnée avec un couteau dont le trait restera uni sans pénétrer ni
sortir principalement au bord. Les évènemens n’en seroient pas bien agréables.
Quand cette planche est coupé polie et sans défauts, il faut la placer en efforce. C’est un
ferrement appropriés dans un arbre de meme matière, convenable à la grandeur de l’ouvrage
pointus grossièrement par les bouts, voiés la figure B.
Pour placer comme il faut on couche l’arbre et on enferme la planche dans l’efforce l’ayant
éloignée du quart de son diamètre

(p. 58)
FIGURE 7!:représente la mise en place du gabarit, et toutes les opérations décrites au titre 5

(p. 59)
par haut et un demi quinzième avec le demi diamètre par la pince de l’échantillon. Cet excès
est nécessaire par rapport qu’il prend plus de terre qu’aux autres endroits et qu’il se retire en
séchant!; voiés un fil tendu sur l’arbre et parfaitement au milieu les deux mesures sont bien
placés D E
Ce fil sert de guide pour ceux qui veulent élargir le cerveau ou le rétrécir on fait glisser le brin
de paille ou de bois en decendant vers le D. Toujours entre les deux, si la mesure quitte le fil
ou la planche un bon bord plus bas que le demi rond du cerveau, il a de la dépouille à
suffisance. Mais si la mesure touchoit deux ou trois éppaisseurs de bords sans quitter ni le fil
ni l’échantillon il seroit trop gros et la chappe ne pourroit pas sortir aisément.
Les deux mesures D E sont empruntées sur le baton diamètral qui est divisé en quatres parties
voiés le desseing M.
L’échantillon étant bien situé, on l’arette dans l’efforce avec six ou huit petits coins que l’on
croise l’un sur l’autre à petit cous de marteau et alors qu’il est bien retenu on 

(p. 60)
vise si l’arbre est de droit fil avec la planche, prenant garde que l’échantillon ne soit pas en
dessous car il deffourni comme au contraire s’il étoit au dessus il fourniroit ainsi on pourroit
remédier en contraignant l’arbre et serrant les coins qui conviendront être nécessaires voiés le
fil des points.
Si par hazard à la dernière représentation de mesure l’échantillon étoit dérangé ce qui est
coutumier on le resserre en frappant quelque coup de marteau sous le bois de l’efforce et pour
l’ouvrir on frappe par dessus et quand on ne peut pas arriver par ce moien il faut décoigner la
planche et recommencer.
Ces choses étant finies, on dispose le lieu où on veut établir le moule qui est ordinairement
dans un trou qui doit avoir vingt un bords de profond avec un fond bien stable. Ceux qui ont
des fonderies où les fourneaux sont élevés il ne faut compter que de la sortie du métail fondu.
Ceci est pour donner une pante proportionnée au moule se souvenant que plus les moules sont
gros et moins il faut de chûte par rapport que l’on est quelquefois forcé par le métail fondu ou
les échenaux seront bien spacieux.
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(p. 61)
spacieux.
Pour commancer le trou du moule on a un grand compas de bois suivant la nature de
l’ouvrage pour emprunter le demi diamètre sur le baton de largeur pour faire un rond pour
l’assiette du moule puis on ajoute aux environ de dix pouces ou davantage pour ne pas être
gesnéz en donnant les couches et mouvements nécessaires. Ce surplus se fait quarré on mest
des tonneaux ou autres ustencilles dans les coins.
Quand la fosse est parfaitte on pose une planche de bois en travers sur la superficie du trou
pour attacher un guidon ou percer un trou dans la pièce qui fait l’office de guidon il doit tenir
le milieu où il y aura un pieu figé à plomb de ce trou pour poser l’arbre de manière que
l’échantillon soit à quatre petits doigts du fond laissant un bon tour de briques pour la hauteur
du faux pied du moule que tout soit bien stables!; que l’échantillon tourne justement rond par
la justesse de l’arbre au guidon et de la fermeté du pieu ne vacillant de côté ni d’autre.
On fait une croix sur le rond du fond à

(p. 62)
à l’extrémité des branches on laisse une espace de deux doigts en vuide chacune pour les
évens!; et quand c’est à de gros ouvrages on en peut faire cincq ou six mais ils sont moins
grand un pouce quarré suffit alors que l’on emploie du bois vert il les faut plus grands parce
que cela attire l’air plus facilement mais ceux qui travaillent en charbons et bois sec se
doivent deffier des éveinures qui arrivent ordinairement par un excès de feu. Ce mal est
irréparable ainsi on doit entretenir une chaleur modérée si on veut avoir de beaux moules.
Si le terrain étoit instable sur quoi on veut établir le moule il faut creuser un rond d’un bon
pied de large profond suivant que le besoin le demandera pour massonner de gros matériaux
finissant à rez de chaussée ayant plus de largeur que le moule n’aura d’éppaisseur.
Plusieurs fondeurs se sont servi de pieux qu’ils ont fichés en terre sur quoi ils ont massonnés!;
d’autres se sont servi de graviers marne mélangée de forte argille ou autres bonnes terres
durcie avec des pillons mais on fait les troux plus creux à proportion qu’on veut mettre
d’assises!; le frère Jean Tiebaut ayant entrepris de fondre la

(p. 63)
grosse cloche de notre dame de paris sur le terrain de l’église a fait faire une forte charpantes
de bois et n’ayant pas mis une éppaisseur de terre suffisante au dessus!; la chaleur du noiau a
réduit ce bois en charbon qui s’est écrasé après la cloche coulée ainsi la matière a passée outre
et la pièce fut manquée environ l’an 1679.
Il y a eu une infinités de moules qui se sont affaissés sur des terrains mouvans où les fondeurs
ont été obligés de recommencer l’ouvrage. Cela nous est arrivé plusieurs fois pour ne pas
avoir assez pris de précautions ou le métail bien chaud pénètre par quelque endroit des meules
et decend très souvent en masse ou fournit la cloche inégalement. Tous ces vieux ouvriers
n’ignorent pas cette raison puisqu’elle se manifeste principalement à de gros ouvrages et alors
que la matière est boüillante et quand on doute d’un mauvais fond de fosse on doit emplir le
noiau de terre batue très fortement à coup de pilons. Cette opération ne se fait qu’après que la
chappe est levée arrière de sa place!; mais le noiau est de beaucoup plus résistant et plus

(p. 64)
ferme par ce moien.
On peut faire des guidons fourchus avec une clavette de bois et deux broches au bout de la
fourche. On lève l’arbre, l’échantillon et les couvers sont d’une pièce voiés sa figure à la 7ème
planche.
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DISPOSITION DES TERRES

Titre 6
Dans les provinces il y a des terres de différentes couleurs. Celle dont on se sert est la jaune
rougeatre nommée argille franche!; la meilleure pour mouler est celle qui est entre rouge et
blanche et si c’est à de gros travail on la doit prendre plus rougeatre à proportion. Cette
dernière se crevasse facilement ce qui la fait mieux attacher couches sur couches mais la
blanche n’a ni force ni résistance au feu d’où vient que les cloches deviennent ordinairement
pailleuses quand elles sont moulées de cette terre douce.
Il y a encore quelque autre argille dont on peut se servir la noiratre sableuses 

(p. 65)
est excellente et fait l’ouvrage parfaitement nette!; il s’en trouve d’autre qui se sent de la
potace mais pour en user elle demande beaucoup de peine et du tems. On ne la rend bonne à
emploier qu’après être foulée et batüe à coups de pelle, rabot, verge ou couteau de fer.
On dispose une batière de planches d’une hauteur raisonnable et large convenablement une
pelle et comme un panier.
L’ordre qu’on observe ordinairement est de mettre pour quatre paniers de terre une de crottins
ou fiente de cheval sans paille, on attrempe de longues mains, on remüe en broiant le plus
qu’il est possible tant que tout est en mortier. Ce mot est banni dans la profession de fondeur
comme aussi le mot de massonner. Le premier on dit terre à fiente!; et le dernier mot on dit
bâtir un noiau écheneau etc…
Cette terre est propre à batir le noiau à l’ajustyer!; à donner les couches qui conviendront à
l’éppaisseur. Elle sert pour faire la potée et enfin à la chappe.
De cette terre à fiente on infus de la bourre bien démélée et battüe, ceci est à discrétion (les
fondeurs ne sont pas uniformes là dessus, les uns plus, les autres moins). Celle ci se nomme
terre à fiente bourrée servant à

(p. 66)
donner les deux premières couches au noiau à poser l’éppaisseur et faire la chappe… On fait
une troisième composition d’argille franche avec de la bourre seulement mais pour un panier
de terre faut panier et demi de bourre, on la tourmente longtems et à force de la mélanger elle
doit être comme une paste ferme enne sert à faire les évens, les entrées, les flasques, anses,
chaises, à faire les calefonds et l’on peut y ajouter un peu de sable fin ou terreux. Le moulage
en est plus nest et sans fentes!; ou si c’étoit à de l’argille douce il ne faut point de sable du tout
elle ne peut souffrir la cuisson et ne peut pas de force absolument.
Voilà à peu près de quelle manière on compose les terres ou l’argille est bonne. Si par hazars
on n’en trouvoit que de la trop forte on l’adoucit avec de la fiente de vache comme au
contraire si on en trouvoit que de la douce il faut mettre de lterre noire avec!; et les bien battre
tant que l’on ne voie rien parroitre qui ne soit dissous et bien méslangés tant de la terre que de
la fiente et bourre.

(p. 67)
DU NOIAU ENTIER

Titre 7
On renferme sous le nom de moule le noiau, la fausse cloche et la chappe. Le premier se
commance par marquer les endroits où on veut placer les de distance égale puis avec de
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briques crües pour des petits noiaux de cuittes des tuileaux ou d’autres matériaux convenables
et couppez en façon propre pour tourner en rondeur. On bâtit avec de la terre à fieznte et
suivant l’échantillon à deux, trois ou quatre gros de lignes près laissant un bon pouce de vuide
au premier tour pour chaque évent et suivant la nature de l’ouvrage, avec une éppaisseur
proportionnée au terrein et à la grosseur, comme un noiau de trois pieds de diamètre, qui
pourra porter une cloche d’un millier un travers de brique suffit pour un de quatre pied du
poid de deux mille cincq cent une brique de longueur pour son éppaisseur pour de plus gros
noiaux on si doit conduire avec prudence et se souvenir

(p. 68)
de faire la première assise éppaisse à proportion du terrain comme la baze du noiau qui doit
tout supporter on fait un enduit de terre à fiente tant dans le moule que dans les joins que l’on
manie plusieurs fois afin qu’elle s’attache fortement et bouche toutes les fentes où la fumée ne
puisse pas pénétrer absolument!: elle cause des défauts. Quand cela arrive on laisse les briques
à découvert par dehors.
Pour des petits noiaux on peut faire un pied ou élévation à deux portes par les extrémités, par
où le feu s’augmente ou diminue soit avec bois charbons, houille ou tourbe on situe un ou
plusieurs moules si on veut ce qui est d’une grande utilité et fort facile pour l’entretient du feu
voiés à la figure suivante.
Ceux qui voudront se servir de houille ou de tourbe laisserons un évens plus large que les
autres pour tirer la cendre!; elle empêche de sécher le pied d’ou ensuit que le noiau fane par le
poid du métail fondu causant assez souvent une forniture extraordinaire ou on risque de passer
outre mais ce qu’il y a d’agréables à ceste sorte de charbon il ne fume que très peu et dure
longtems sans

(p. 69)
FIGURE 8!: Représente trois noiaux en cours de réalisation. Au bas!: CAVILLIER
Sous la figure!: Observation au sujet des noyaux et les chapes à la feuille dernière après la
table que j’ai écrie page 202.

(p. 70)
le renouveler mais il faut être sujet à déboucher les troux des flasques qui s’emplissent de
crasse ou süie, ne laissant pas la puissance au feu de faire son exercice. En ce cas, il faut un
peu plus d’ouverture aux évens et moins aux flasques.
A de gros noiaux il seroit très bon de faire un rocher pour éloigner le feu du centre. Cette
précaution est bonne.
Plusieurs fondeurs ont mis les arcs boutans en usage pour le soutient des noiaux. On ne crois
cela qu’un faible secours car la terre et les briques se séchant soulèvent asses souvent les
pilliers. Ainsi on doute si cette stabilité est certaine ou non. Toutefois on laisse les ouvriers
libres là dessus.
On fait des petits moules portant dans un coin séparés pour les fondre ailleurs enfin on en fait
à l’arbre tournant les derniers se transportent au fourneau.
Quand le noiau sera à hauteur du pieu on pose l’anille qui est une bande de fer à queüe
dironde avec un trou pour soutenir

(p. 71)
les bouts de l’arbre faisant l’office de pieu. Cette anille dije doit être solidement arrettée par le
bout et que le trou ou de soit en place de celui du pieu.
Alors quel est en son lieu on s’applique d’achever le noiau jusqu’au sommet où les assises se
terminent laissant une entrée de six pouces pour un de millier et environ de huit pour des plus
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grands et pour des petits à proportions de leurs grosseurs et c’est de la grosseur du bois qu’on
y veut faire entrer pour l’entretien et nourrissement du feu.
Quand toutes les assises sont finies on mest du bois charbon etc dans le moule pour le sécher
on allume le feu qu’on ne laisse bruler qu’à demi étouffé et alors qu’il est appaisé on fait une
embouchure de terre à bourre!; on pose une latre dans l’efforce étant maintenue par deux
petits batons c’est ce qui arrondit l’entrée, voiés la figure B et qui doit être en dépoüille pour
soutenir les flasques qui s’emboitent dedans.
Alors que cette mise est polie et sèche on fait un petit plancher de bois mince pour soutenir la
terre à bourre qui composera les flasques qui emboiterons dans l’entrée du moule ils aurons
chacune un manche pour les manier

(p. 72)
plus aisément et des troux pour donner air au feu.
Les modernes faisoient des colets et rebors d’un pouce de saillie au fait du noiau surquoi ils
posaient les couverts qui sont fait avec des tuilles arrondies exprès!; mais on étoit très souvent
incommodé par l’échantillon qui les sortant de place tombant quelquefois dans le moule
plusieurs s’en servent encore aujourdhuy il se fait avec trois petits batons disposé comme on
peut remarquer à la figure B planche 8 et de la terre à bourre.
Ceux qui ont de petites ouvrages peuvent mouler sur deux tréteaux avec un trousseau garni de
nattes, trainasse torsse ou un faux model de terre à bourre bien cendré et en dépoüille surquoi
on commance le noiau qui est pareillement de terre bourrée telle manière est celle de mouler
les canons, bombes etc. L’échantillon est assujeti sur les trétteaux on fait un feu modéré par
dessous pour les sécher mais on a la sujétion de tourner les moules de tems en tems.
La première couche qu’il faut donner à de petits noiaux ou il ni a pas tant de précautions à
prendre, c’est avec de la terre à bourre fientée et après un enduit de haut

(p. 73)
et bas on couche une légère chanvrure bien arrangée principalement à la meule et au cerveau
pour maintenir et empêcher les crevasses qui se pourroient faire en dedans ensuite on couvre
le chanvre d’un peu de cette terre que l’on trace des doigts affin que la seconde couche tienne
mieux.
On laisse sécher totalement la première mise puis on vient à une seconde qu’il faut protéyer et
manier plusieurs fois affin qu’il ne s’en fasse qu’un corp très solide. Enfin on réitère la
troisième couche tant que le noyau est plein l’échantillon otant la superficie en tournant à
mesure que l’ouvrier charge et décharge la terre aux endroits qui en ont besoins, et c’est la
planche qui poli le moule!; quand l’ouvrier est content il desserre la clavette et ote
l’échantillon pour le netoier proprement. Pour de plus gros moules on le fait sécher
entièrement avant di mettre aucune couche et alors qu’il est d’une chaleur raisonnable on pose
l’échantillon dans l’arbre que l’on arrette de sa clavette!; on fait les évens avec de la terre
bourrée et un morceau de bois convenable aux troux que l’on veut faire on moüille le bois il
ne s’attache pas à la terre et sorte plus facilement fientée et bourrée et on

(p. 74)
en charge le noiau partout et toujours en protéyant, maniant et tournant la main et faisant
suivre l’échantillon par un aide que le conduit rondement!; cest avertissement doit servir à
tous les travaux de cette nature que toutes les couches que l’on donnera soions bien attachées
ensemble la chaleur du moule y éstant nécessaire puisque la terre s’attache, s’uni et tient
beaucous mieux que quand on donne des couches à froid. Ce fait est certain. La patte qui est
le lieu où il faut plus de terre doit être emplie à plusieurs reprises différentes encore toutes
bien séchées auparavant d’y mettre d’autres couches.
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A de plus gros noiaux toutes sortes de bonnes précautions ne sont pas inutilles et meme les
anciens fondeurs approuvent la solidité estant la moins sujettes aux manquements mais celui
qui sait bien conduire un moule n’a pas besoin de tant de dépences. Sa prudence vaut du
chanvre, du fil de fer, et des cercles dont quantité d’ouvriers se sont servi à des ouvrages
considérables et qui n’ont pas laissé d’échoüer. Toutefois pour suivre l’ordre de l’art on donne
une couche de terre plus forte et rougeatre bien fientée, bourrée et préparée. Ensuite on cercle
du fil de fer à vis sans fin haut et bas

(p. 75)
et à discrétion n’oubliant pas à le bien serrer contre le noiau ceci est pour empêcher les
éveinures et pour maintenir le corp de l’ouvrage ceux qui veulent des cercles en peuvent
mettre en meme temps!; mais celui qui ne donne pas trop de feu aux moules n’a pas besoin de
toutes ces ferures!; du chanvre suffit pourvu qu’elle ne se rencontre pas trop près du métail
pour être brulée et loger en place ce qui cause des plaques très mal propres.
Cette couche étant sèche partout on vient à une seconde gardant la manière ordinaire de bien
poteler et avec la meme terre observant à toutes sortes de noiaux qu’on ne chanvre que la
première couche et les autres se donnent avec de la terre fort bourrée ou fientée seulement!;
une autre observation à faire est qu’une couche de terre douce et une de terre forte ne
s’attachent pas si bien ensemble et causent souvent des difformitéz aux moules difficiles à
réparer.
De la seconde couche on vient à une troisième avec pareille ordre et enfin tant que
l’échantillon est plein, il faut entretenir le feu jour et nuit en continuant l’ouvrage. Je crois que
cette leçon n’est pas nécessaire au fondeur.
Alors que le noiau est plein totalement et bien sec, on présente le compas de bois

(p. 76)
sur l’extrémité de la pince par un côté et de l’autre visum visu on frotte l’autre pointe du
compas pour être présenté sur le baton diamètral pour connoitre si la largeur approche ou non.
C’est une nécessité de faire le noiau un bon quinzième plus large qu’on ne veut la cloche. Cet
excès se diminue sûrement à la fonte, règle générale il en est de meme des longueurs.
Le noiau ne doit point être à son diamètre de largeur à la première, seconde, troisième et
quatrième couches, il ne puis pas être encore bien uni!; il faut à mesure qu’il se charge, qu’il
se perfectionne en largeur et polissure et ne pas tourner plus que quatre ou cincq tour
d’échantillon à chaque touche tant aux petits qu’aux gros moules, méthode ordinaire des
fondeurs.
On quitte la terre bourrée à la troisième couche pour s’en servir de fientée simplement elle
pole mieux il ne se fait pas tant d’amas qu’à la première où il faut reculer l’échantillon de
tems à autres. Toutefois on ne s’en peut pas dispenser dans certaines rencontres et meme il est
souvent besoin de le faire quand la terre n’est pas appretée proprement.
Quelquefois les moules s’échaufent à ni savoir durer les mains en ce cas on change la terre
plus fréquemment et avec un bouchon d’étoupe moüillé, on raffraichi d’une main et on charge
de l’autre.
Les meilleurs noiaux sont ceux qui se retirent et

(p. 77)
qui ont peine à venir à leur période de largeur enfin si on prévoioit que le noiau devienne trop
large par la fréquente représentation de mesure que l’on est obligé di faire il faut frapper sous
le bout de l’efforce cela rétrécit l’échantillon comme au contraire on frape par dessus pour
l’élargir. Cette opération ne se fait qu’estant bien arrestée dans l’arbre et sur le moule.
On doit aussi observer la grosseur des cerveaux. Il y a de certains traits qui ne dépoüilleroient
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pas s’ils excédoient leurs mesures cela se pourroit faire par le trou d’un guidon trop grand en
ce cas on le rend juste avec des cartes à joüer que l’on glisse dans le trou entre l’arbre.
Si le noiau s’échaufoit démesurément on bouche un ou plusieurs évens et les troux des
flasques. Cela apaise la violence du feu!; l’ouvrier doit savoir que les grands évens éveinnent
la meule et les grands troux des flasques le cerveau. On doit veiller et être exact à gouverner et
maintenir une chaleur modérée pour avoir de bons noiaux anfin le moule éstant parfaitement
poli et en sa juste largeur bien ajustée. On lâve l’échantillon, on moüille les coins sans le
rudoier absolument, ni le déplacer de l’efforce cela seroit d’une dangereuse conséquence car
ni le poid ni le son ne se rapporteroient pas à l’intention du fondeur et toutes les circonstances
doivent le porter à prendre les plus justes mesures qu’il pourra pour prévenir de pareil
accidents.
Pour bien rabbatre l’échantillon on l’enferme dans un estoc et on le coupe avec une plane de
charron.

(p. 78)
FIGURE 9!: représente trois moules en cours de réalisation, le gabarit étant déjà retaillé au
profil externe. On voit également un seau et un large bac.
Au bas, à droite!: Cavillier pinx

(p. 79)
FAUSSE CLOCHE ET CE QUI EN DEPEND

Titre 8
Après que la planche est ébauchée grossièrement avec un talu égal à la première couppe. On
uni avec le couteau au raz du contour sans en pénétrer le moindre endroit ni sans en sortir. On
en laisse seulement qu’une petite bosse d’environs deux lignes sur la pince pour marquer la
séparation du noiau et de la fausse cloche. On fait un petit cran à la montée ou se fait une
bosse qui enseigne le lieu où elle est placée!; et des doucines sur le cerveau si on veut selon la
fantaisie de l’ouvrier.
On pose l’échantillon usr le moule en sa place, on l’arrette de sa clavette, on le fait circuler
voir s’il crie contre la meule qui est une marque qu’il n’a pas bougé hors de masure mais si la
planche voloit en l’air sans toucher la meule il ne faudroit pas douter qu’elle auroit fait
quelque mouvement ou le noiau se seroit retiré de sa largeur. En ce cas on peut fraper sous
l’efforce, cela rétrécit et rend les dimentions incertaines.
Les modernes coupoient trois brins de paille de seigle bien délié dont un avoit l’étendüe du

(p. 80)
bord le second celui des deux tiers du bord et le troisième le corps pour liser aux endroits fixes
entre le noiau et l’échantillon. Si les mesures se rapportoient justes ils en tenoient un mémoire
par écrit et le sujet qui les obligeoit à ces représentations c’est qu’ils ne donnoient qu’un
certain nombre de couches aux fausses cloches et quand par un excès de chaleur ou par des
terres trop fortes l’éppaisseur se retiroit ils n’osoient plus mettre eucunes autres couches que
la dernière qui est de suif qui remplaçoit le déchet!; et quand la fausse cloche étoit séparée de
noiau après la levée de la chappe et qu’il falloit représenter les éppaisseurs quel jugement
asseoir la dessus le suif ni estoit plus de certaines pottées se resserroient d’autres restante dans
leurs situation il ne pouvoient prévenir qu’à tatons d’où ensuivoit très souvent des accords
mal justes.
Suivant l’ordre du travail quand le fondeur est certain de ses mesures il fait dissoudre de la
charrée de lessive ou des cendres de tourbes de tanneurs dans un vaisseau où il y aura de l’eau
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claire puis on la passe dans un étamis pour cendrer le noiau à l’exception de la meule et si par
hazard il y en tomboit quelques gouttes on la sousse avec des étoupes sèches!; on donne
ordinairement deux lâvâges avec un bouchon d’étoupe de chanvre que l’on moüille dans l’eau
cendrée de tems en tems. Ceci est sans règle et à discrétion.

(p. 81)
Les potiers et fondeurs en fer cendrent leurs noiaux avec des cendres de charbon terreux qu’ils
brulent sous les moules. On nomme ces sortes de cendres faisi!; on peut poser l’éppaisseur à
la terre molle elle dépoüille presque aussi bien que du suif. J’ai fait une chaudière de fer au
fourneau de Bossenaus près de Signi le petit de dix à onze pieds de diamètre. Les noiau et
chappe ont été cendré de faisi mais la chappe veut être froide pour se détacher.
Quand les couches de cendres sont logées on a de la terre entre molle et dure préparée avec de
la fiente de cheval, de la bourre bien mélangée!; ou ceux qui veulent moins de dépences
peuvent se servir de foin, paille, herbe verte ou simplement de terre fientée.
On fait des pelotons de cette terre puis on charge le bord le premier ne faisant que de poser
ces platras de sorte qu’il ne s’en attache nulement au noiau. On emplit le vuide de
l’échantillon ensuite on raffraichi cette mise pour la chanvrer entièrement on infus cette
chanvre la serrant fortement affin qu’elle ne se découvre pas au dessus de la fausse cloche. Un
aide tournant l’échantillon le gouverne, le maintient et le conduit utilement c’est pourquoi il
en faut un où sont des petites ouvrages!; on charge la fausse cloche avec de la terre à fiente
nette de paille etc et alors qu’elle est uni on otte l’échantillon pour le netoier

(p. 82)
ayant auparavant fait l’entrée du moule ou le collet suivant celui du noiau.
Cette terre d’éppaisseur étant un tier séchée on resserre la patte à coups de mains c’est affin
qu’il ni reste point tant de vuide, car elle lêve presque toujours en séchant d’où vient que le
fondeur est souvent inquiet et ne sait quel parti tenir en pareille rencontre. Ainsi cela est de
conséquence et pour bien faire il faudroit absolument qu’elle ne détache qu’alors qu’elle sera
démembrée à la levée de la chappe par le moien on seroit plus certain de l’éppaisseur de la
fausse cloche. Quand cette mise est totalement séchée on donne une couche toujours de terre
fientée sans bourre de haut en bas du moule en comprenant la meule puis on la laisse sécher.
On ajoute quatre autres couches simplement au bord et cerveau pour bien emplir ces deux
endroits là. On laisse ralentir le feu pour donner encore une couche à l’éppaisseur et
d’abondant deux autres ou la meule sera comprise. Le moule ne doit plus avoir qu’une chaleur
très médiocre l’hiver et presque froid l’été pour donner la dernière couche de cette terre
fientée passée dans un étamis grossier observant de ne donner aucunes couches que les
dernières ne soient sèches auparavant et de reculer du moins une fois l’échantillon à chaque
charges!; et comme le cerveau est le premier froid on se dispence de le charger sur la fin parce
qu’il écorche et le rend mal

(p. 83)
poli en cet endroit là.
On doit être propre en chargeant le moule prenant garde de ne pas crotter la meule cela cause
des sauts à l’échantillon et rend l’éppaisseur inégale.
Si le fondeur s’âpercevoit que la planche se huse à la meule (ce qui ne manque pas quand la
terre est sableuse et le bois tendre), en ce cas on peut moüiller la meule avec de l’eau et un
bouchon d’étoupe de chanvre bien nette de la tige.

AVIS AUX FONDEURS
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Terre sableuse dans l’éppaisseur
Poli bien satisfait le désir
Et quand on sera habile fondeur
Il n’est pas sûr de réussir

LA POTEE

Titre 9
La potée est celle qu’on doit prendre plus de précautions puisque c’est elle qui conserve les
traits et ornemens du moule et d’où dépend la beauté de l’ouvrage. Ce n’est que de la terre à
fiente de cheval passée dans un étamis gros-

(p. 84)
-sier ou à son déffaut dans une passoire de cuivre la plus éppaisse est la meilleure. Il faut
bourrer à proportion qu’elle est forte et rougeatre et à la douce on y mest moins de bourre.
La manière de la tamiser c’est d’amolir l’argille et la fiente fort claire et d’en mettre une
ecuellée sur le tamis que l’on fait sauter par secousses dans un récipians bien nest. On jette ce
qui reste à côté sur la batière pour faire la châpe.
Ceux qui voudrons se servir de la passoire c’est di mettre une ecullée de terre préparée et avec
un bouchon d’étoupe on tournoie tant que la plus fine passe et la grossière reste ou avec une
masse de bois pour appuier sur cette terre qui fait le meme effet mais la potée est plus fine
passée dans le tamis on demelle de la bourre nette avec plusieurs vergettes de bois tant qu’il ni
a plus d’amas clôtonneux et avec un baton on la mélange en tournant dans la potée!; on en fait
un essai sur une ardoise ou planche graissée voié si elle se fend sera signe qu’elle n’aura pas
assés de bourre la chaleur et la sécheresse apprendrons l’ouvrier.
Plusieurs fondeurs ne bourrent que très peu la première main et redoublent la bourre aux
couches suivantes mais j’ai remarqué que

(p. 85)
cette seconde si elle ne suit de près la première couche est sujette à se détacher faisant de
mauvais placards qui se lèvent!; ou sont des réservoirs à métail. L’expérience apprendra
l’ouvrier.
Plus la potée est vielle passée mieux vaut la bourre la plus courte est excellente. Nos anciens
la hachoient la plus menüe qu’il étoit possible.
Quand on connoit la potée trop forte on peut l’adoucir avec du sable bien fin, d’autres font
dissoudre de la gomme arabique dans de l’eau tiède puis la mélangent dans la première
couche de potée les choses adoucissent et affermissent aussi bien que les blancs d’œufs en
corrompant la vertu du nitre qui se pourroit rencontrer dans l’argille dont la potée auroit étée
composée.
Ceux qui veüillent des potées pour rougir avant la fonte n’ont que broier de vieux creusets en
poudre impalpable pour mélanger un tier de cette poudre dans deux tier de potée. Telle est
celle qui sert aux statües fondues en bronze ou si on en veut de la moindre on calcine du grais
à sable que l’on réduit aussi en poudre subtile pour infuser dans la potée. Cette dernière est
celle pour les canons mortiers de guerre, on la rougit et résiste après sa cuisson il ne faut pas
de bourre à celle des statües.

(p. 86)
MANIERE DE GRAISSER
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Titre 10
La fausse cloche étant polie et sans déffaut le moule ayant un peu de tièdeur dans un temp
froid et froid dans un tems chaud, on dispose les moulures, cordons, filets, astragales,
doucines etc sur l’échantillon aux lieux convenables, les disposant de sorte qu’on puisse
placer les fleurons, frises, lettres entre deux petits cordons coupez justes au sujet que l’on se
propose di appliquer pour servir de décoration à l’ouvrage et que tout soit espacé
convenablement.
Certains ouvriers on enchéri coupant une platte bande à la pince d’un demi corp de largeur
pour faire l’office de cercle cela fortifie et fait une belle pince mais en compenssation il élargi
la cloche, fait decendre la chappe plus basse qu’il ne convient, amaigrit l’éppaisseur et fait
embasser le son à la cloche.
Il faut couper la petite bosse de bois que l’on aura laissé en rabatans l’échantillon afin que le
suif remplisse le creux ou autrement l’éppaisseur lèveroit avec la chappe il faut arondir

(p. 87)
FIGURE 10!: Représente 5 moules, dont un de timbre et un de mortier. Deux cloches et le
mortier sont ornés. Au milieu, à gauche!: inscription préparée!: LAN 1726 JAI/ETE
FONDÜE PAR/ PH CAVILLIER/ DE CARREPUIS / AETATIS SUR / 50… avec un
couteau et d’autres lettres non disposées. Au bas de la figure, quelques petits arbres.

(p. 88)
arrondir les cordons avec un fer chaud.
On fait tremper l’échantillon dans l’eau affin qu’elle renfle contre le moule ce qui est très bon
d’autant que plus la planche serre et moins le moule prend de suif. La grande quantité n’est ni
belle ni utile et pour être graissé comme il faut il doit être de couleur de bois de noier et non
plus blanc.
Le suif dont on se servira doit être gras en hiver et sec en été dans la chaleur et si il étoit trop
sec on y mest de l’huille elle fait bien mais il n’en faut point trop. Elle rend les cordons
farineux et les écorche.
Un peu de poix raisiné dans le suif empêche que les chiens ne grattent les moules.
Alors que la planche est remise sur le moule, on jette le suif dans un chaudron bien nest et
quand il est entièrement fondu on trampe un torchon d’étoupe et donne une couche de suif
fondu dans tout l’extérieur du moule ensuite on arrouse tant qu’il est un peu chargé.
L’apprentif conduit l’échantillon le serrant le plus qu’il pourra contre le moule affin de ne pas
laisse prendre de suif outre mesure et le maitre ouvrier potera le suif sur la pince tant qu’il est
maniable et pour emplir totalement le bord. On décharge la planche de tems à autre. On
arrouse dabondant tant et si fréquêment qu’à la fin tout se perfectionne prenant la figure d’une
cloche presque finie dans toutes ses parties.
Le moule étant achevé on otte l’échantillon

(p. 89)
le plus subtilement qu’il est possible sans casser les cordons parce qu’il est difficile de les
rejoindres si proprement qu’ils étoient auparavant.
Si quelques cordons ne s’achevoit pas comme les autres il faudroit de boucher le creux à
l’échantillon avec le fer chaud et après il se perfectionne.
On puis graisser avec du beurre sur le suif du moule. Cela le rend luisant et plus beau. Le beur
se mest dans le creux de la main et avec les doigts de l’autre main on frotte premièrement où
on veut poser des ornemens ou des lettres et ensuite partout ailleurs. C’est le papin qui attache
la cire ou le plomb des figures qu’on y attachera!; si par hazard la meule du moule étoit trop



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

348

chargée de suif il le faut otter. Comme au contraire on la graisse de beur ou d’huille quand
elle est trop sèche ces deux sujets sont d’une grande conséquence que l’expérience fera
connoitre aux ouvriers crédules.
Si auparavant de mettre le moule en suif on prévoioit que le cerveau ne soit pas en dépoüille il
faut hacher la grosseur excédante. Le suif le remplace et n’est pas en danger de tenir dans la
chappe c’est quelque fois le sujet que la fausse cloche se lève en meme tems.

(p. 90)
LES INSCRIPTIONS ET ORNEMENS DE MOULE

Titre 11
On a pour cette opération des empruntes de buis sculptées à gauche pour l’alphabet et
armoiries mais pour les frises il n’importe de quel sens les tourner pourvu qu’il ni eut rien de
ridicule.
On fait chaufer de l’eau claire dans un chaudron écuré bien nest tant qu’on i puisse durer la
main sans souffrir!; on jette de la cire jaune neufve pour être attendrie en. Après on en prend
une portion convenable à ce qu’on prétend figurer!; on trampe l’emprunte dans l’eau et avec le
pouce on étend la cire sur la lettre dont on a besoin. La plus mince est la meilleure. On lève un
coin de cette cire et tout se détache. L’ongle du pouce sert de levier.
De cette letre on cherche la seconde et autres nécessaires l’une après l’autre tant qu’on a
formé le mot entier. De ce mot on vient au second, du second au troisième et ainsi du reste.
On pose les mots l’un après l’autre, bien arrangé sur une planche bien polie et quand tout est
fait on les

(p. 91)
coupe en quarré ou percée à jour le dernier est long mais il est bien plus propre dès lors que
les mots sont placéz adroitement sur l’ouvrage.
Certains ouvriers ont des empruntes en dépoüilles et fors creuses. On vuide les lettres sur
l’emprunte et on les sorte avec un couteau.
Les figures à jour sont coupées sur l’estampes avec un couteau de bois ou évidée avec un
canif ou un couteau fort pointu et qu’on coupe parfaitement bien.
D’autre sont des caractères de plomb fort faciles à placer. On les graisse de beurre mais on a
la sujétion de les otter avec la pointe d’un couteau quand la chappe est levée.
On peut ajouter tels bas reliefs qu’on veut en cire perdue moiennant que les figures soient
netoiées suivant les attitudes et dispositions et de les poser comme il faut en leur donnant de la
grace. C’est en quoi on connoit l’habileté du fondeur.
Comme la cire aspire la graisse on aura soin de la fuir tant sur les empruntes que sur la masse
de cire à peine de ne savoir dépoüiller les figures. On les dégraisse avec des cendres et une
brosse.
On ne doit point différer de poser les noms et ornemens sur un moule graissé à raison

(p. 92)
que plus le tems est froid et plutot les cordons cassent et se détachent ce qui est malaisé à
remettre. On peut en ce cas jetter quelques charbons embrasés dans le moule, ce qui maintient
la tièdeur plus longuement.
Le fondeur étant content de son ouvrage il prend de la potée avec un pinceau fait de crins de
porc et en donne une couche frottant plusieurs fois et longtems sur la superficie extérieure du
moule ne laissant rien à découvert absolument. D’autres se servent de la main de velour
réitérant frottant doucement partout ce qui fait le meme effet.
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La seconde main de potée suit de près la première potéiant d’abondant pour imprimer plus
fortement la terre dans les figures et cordons, traçant le dessus légèrement avec les doigts afin
que les couches ne fassent qu’un meme corp.
On ne charge pas le moule d’une grande quantité de potée les deux premières couches. Elle
decend par son poid humide et fait crevasser les creux des doucines ou cordons!: on peut
resserrer ces fentes à la troisième main de potée mais les deux premières seront retenües ou
essorées auparavant, prenant un soin particulier de remplir toutes les ouvertures qui se
découvriront partout ailleurs en séchant et tracer toujours tant que l’échantillon sera tout à fait
plein.
On continue au moins trois ou quatre couches

(p. 93)
de potée les appliquant les unes sur les autres encore humide ou si les mises antérieures
étoient séchées entièrement on poteye davantage. On laisse sécher toutes les applications à
l’air. La chappe en est plus belle ou on entretient un petit feu modéré dans le moule qui peut
avancer autant que l’ouvrier voudra mais surtout qu’il ait bien soin de ne pas laisser traverser
la potée par du suif qui pouroit engraisser des endroits ou la terre n’attacheroit pas bien et
feroient des mauvais placards aux chappes si la potée ni étoit pas éppaisse assez.
Si on étoit obligé d’otter les écritures pour en substituer d’autres en place et que la potée soit
trop séche, on mest du feu dans le moule et alors qu’il est chaud on dépoüille facilement puis
on regraisse de nouveau.

DES CHAPES EN GENERAL

Titre 12
Pour achever la chape on trusquine la planche de haut en bas à l’éppaisseur des trois quarts de
bord ou du bord meme qui sont la force que l’on donne ordinairement aux chapes
principalement en bas où on laisse une bosse de bois en bas de la meule et une sur le degré du
cerveau pour faire l’emprunture des anses. Et la première servira pour couper raz par le bas
que doit être

(p. 94)
FIGURE XI!: Représente trois moules avec la planche retaillée pour réaliser la chape et le
début du bâti du four. On voit également une petite plante en bas à droite.

(p. 95)
uni quarre ne decendant pas plus basse que sur l’extrémité de la meule ou pied du moule.
Ceux qui ne veüillent pas gâter l’échantillon le peuvent décoigner hors de l’efforce et le
couper environ de ce qu’il conviendra par le haut du cerveau pour donner plus d’éppaisseur à
la chape!; ensuite attacher une raclette au bas de la planche ayant le bord ou un peu moins puis
on recoigne la planche dans l’efforce à peu près d’égale éppaisseur voiés les figures ci-devant.
L’échantillon étant dans cette situation bien arrettée et le moule presque sec, on couche de la
grosse terre fientée et bourrée on la manie longtems en poteyant dans les routes des doigts!;
ceux qui voudrons de moindres chapes ni meterons point de bourre ou doublerons la chanvre
en équivalent.
Quand cette couche soit bourrée ou non sera répandüe également partout sur la potée on
arrange du chanvre perpendiculairement ou en écharpant le bien épandre qu’il y en eut partout
ni laissant aucuns amas qui sans doute préjudicieroient la chape.
On couche une seconde mise sur le chanvre puis on arrange une autre chanvrure en travers le
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serrant fortement. On ajoute de la terre qu’on trace des doigts superficiellement voilà la

(p. 96)
maitresse charge!; on la nomme artenûre. Il faut entretenir du bon feu dans le moule tant que
la chape est achevée et recuite, ne laissant qu’un air modéré par le troux des flasques ou
autrement on éveinera le moule.
L’artenûre séchée partout on donne une seconde couche de pareille nature que la première a
l’exception de la chanvrure perpendiculaire, on trace des doigts. On nomme cette dernière
simple couche.
A de plus gros ouvrages on donne deux et quelque fois trois couches pareilles à l’artenûre et
deux ou trois autres couches simples et les chanvrer comme on a dit ci devant.
Aux moiennes châpes de trois ou quatre milles deux artenûreset trois simples couches sont
sufisantes!; à de plus grosses ceux qui voudront ajouter des fils d’archal ou cordages les
pourront faire à la trois ou quatrième couche et si l’ouvrier veut des cercles de fer, on les pose
sur l’avant dernière couche.
Si on veut une bosse dans le milieu pour faire la ceinture on disposera une entaille à
l’échantillon.
Il faut être curieux de faire une emprunture polie et bien propre, c’est pour asseoir la partie
d’anses.
Enfin on ne peut pas trop prendre de bonnes

(p. 97)
précautions et se souvenir que la terre rougeatre vaut beaucoup et fortifié extrémement mieux
que la planche!; joint du bon enterrement ces deux choses valent presque toutes les ferures et
chanvrures qu’on y peut mettre.
Pour les petites chapes on les peut achever à deux ou trois couches de terre fientée seulement
mais chanvrée raisonnablement!; d’abondant j’ai remarqué qu’une chape mince ne résiste pas
bien et laisse fournir la cloche à l’excès. L’enterrement humide ou sableux fait tout pareil
effet.
La méthode est de continuer le feu deux jours entiers après la chape séchée entièrement et
pour ne pas fendre ou éveiner le moule on ne laisse pas beaucoup d’air haut et bas, refflection
à faire cela est de conséquence. Les chapes qui n’ont pas eu de cuisson à suffisance sont
sujettes à se rétressir après être dépoüillées et ne rempoüillant pas justement en leurs places
font fournir les cloches et déranger les accords et augmenter le poid.

(p. 98)
LES ANSES

Titre 13
Les anses se moulent aur des modèles de bois, de pierre et de plâtre etc… Elles se font rondes
ostrogonnes ou quarrées qui sont les plus à la mode et plus faciles à approprier et d’ailleurs
elles sont plus apparentes les cloches en sont mieux coiffées.
On se sert seulement bourrée avec un peu de sable mélangé pour faire les cornets qui sont
chacun de deux pièces moulées alternativement et en particulier!; et quand une pièce est sèche
on moule son autre pièce et en continuant tant qu’il y en aura six entières savoir six dedans et
six dehors. On les rejoins avec de la meme terre remplissant les fentes qui se pourroient
rencontrer et alors sont des cornets d’anses. Il en faut six à chaque cloche.
On peut faire six bouts de cordes d’égales longueur, les tramper dans de la cire fondüe, les
tourner contre une maitresse faite de cire. On les attache avec de la poix de Bourgogne, celle
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la s’enduisent de forte potée à raison qu’il les faut recuire toutes rouges puis

(p. 99)
FIGURE XII!: Représente 9 types d’anses, 6 types de montages et 3 moules dont deux équipés
des anses. En arrière-plan est représenté un moulin à vent, et au premier plan une touffe
d’herbe.

(p. 100)
on les garni de plus grosse terre de sorte qu’elles ne paroissent plus qu’une masse, on les
recuit pour bruler les cordages et pour déboucher les trous et creux que formeront les anses.
D’autres en font toutes de cire imprimées dans des moules de plâtre on les assambles sur un
rond de compas convenable à l’emprunture de la chape sur une planche bien dressée et unie.
On se sert de poix grasse, on les enduit de potée qu’on laisse sécher à l’air puis on les fortifie
de terre à bourre et quand elles sont séchées à fait on les place dans un four à cuire le pain sur
un vaisseau ou récipiant où tombe la cire des modèles d’anses. Il nia pas grand choses à
réparer si on a prévenu di poser le jet et les évens aussi fait de cire. Il ne sera pas besoin d’en
couper au couteau. Ces sortes de manière de mouler ne se font qua des petites ouvrages de
curiosités.
Pour celles qui se moulent toutes en terre alors que les six cornets sont bien achevéz on pose
la maitresse qui doit avoir un peu plus d’épaisseur que le modèle d’anses sur une planche et la
planche sur une table. On élève la maitresse avec un peu de terre à bourre affin qu’en posant
les deux volans les ouvertures tant des hauts que des bas reviennent

(p. 101)
justement au milieu et de droit fil avec la maitresse voiés ci devant à la lettre A car il est
ridicule quand elles sont mal droites. Le contre du pied de la maitresse sert de point pour les
espaces du compas le plus juste qu’il est possible, on coupe le bord des cornets en bizeau par
haut et on les uni par le pied suivant ce qui conviendra pour bien poser sur le cerveau du
moule!; on emplit le vuide avec de la terre toujours bourrée, c’est-à-dire entre les cornets et la
maitresse.
On emplit le troux de la maitresse jusqu’au milieu avec de la terre et un peu de cendres par
dessus!; et si sont de grosses anses on pose dans le milieu du trou un baton pour faire une
ouverture pour passer une corde pour les transporter facilement où on veut puis on place les
deux contigües sur les marques BB avec égal éloignement de tout côtés on garni le tout de
terre laissant le pied en cintre de largeur proportionnée à l’assiette du moule par haut. Et le
haut de la maitresse se granira de terre en quarré dont le vuide servira pour mouler un plaque
dans laquelle sera le jet!; sur les dehors de ce quarré et au sommet des deux volans on perce
deux troux avec le doigt pour les évens.
On fait sécher cette opération ensuite de quoi on enlève le peu de terre sous la maitresse qui
doit avoir été graissée avant assembler affin qu’elle détache aisément car la maitresse n’est
que pour dresser les anses et servir de membre

(p. 102)
On place les deux autres contigus en la meme manière qu’on a posé les premières n’enduisant
que l’entre deux et y laissant le baton du trou pour outrepasser l’ouverture d’une extrémité à
l’autre.
Cette manœuvre achevée et séchée, on moule la plaque du haut à la maitresse ou se perce le
jet avec le doigt!; et quand le tout est sec on otte le baton si on ne la point otté dehors ou en
faisant sécher la masse. On ouvre en séparant la partie dernière d’avec la première, on fait
sortir la maitresse qui peut servir à d’autres anses!; on répare les fentes en unissant
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proprement les côtéz que la maitresse aura occupée ensuite on coupe deux bouches au dessous
du né pour placer le bout de la bouche. Ce renfort est utile pour mieux tenir le fer enfermé.
Enfin on rejoint le tout en fermant les fentes des joins dedans et dehors. On achève le rond du
pied de sorte qu’étant séchées à fait il paroit qu’elles ne sont que d’une pièce.
Il y a une grande partie des fondeurs qui n’en assemblent que deux à la fois et les volans sont
les derniers assemblés. Cette manière est un peu plus longue et embarrassante, toutefois cela
m’est indifférent.
Pour ouvrir le jet l’ouvrier prudent doit considérer l’assiette de son moule, la subtilité du
terrain et la grosseur de la pièce, savoir qu’un grand jet fait fournir la cloche à l’excès ou en
danger de laisser passer le métail outre de la meule du moule par l’effort de la chute
précipitée.

(p. 103)
Néanmoins on en peut dire à peu près le diamètre. Quand l’ouvrage est campée sur un bon
terrain, une cloche de cincq cens livres doit avoir son jet de douze à treize lignes diamétralles.
Celle d’un millier aura quinze lignes!; celle de trois milliers seize ou dix sept lignes!; et les
plus grands a dix huit et vingt lignes au plus et si le métail étoit boüillant aux fontes, les deux
tiers de ces largeurs suffisent.
Les deux évens à côté du jet n’auront point la demie ouverture du jet entière à chacun ils
reffroidissent quand ils sont larges à l’excès en donnant plus d’effort au moule par le vent de
la matière particulièrement quand elle est au dernier degré de chaleur!; plusieurs ouvriers
nomment ces évens soupiraux. Le mot n’est pas mal appliqué car ils sont souvent l’indice qui
fait soupirer le fondeur principalement quand le métail ni souffle pas avec violence par sa
furie ou qu’il ni regorge pas en quantité.
Il faut arondir et unir le pied de la partie d’anses, cela se fait au couteau ou avec un tuilleau ou
les huser sur une table unie. Ensuite on graisse l’emprunture de la chape pour y placer cette
masse à plomb et juste de tout côtéz il doit y avoir un vuide d’un pouce pour garnir de terre
qui sera poteiée contre les anses et bien serrée affin que le joins en soit moins grand!; cela fait
on garnit la masse partout on place la chaise faite en

(p. 104)
goutière sur le faite des ances voiés au D. On fortifie l’assiette en dehors et le dedans doit
circuler le jet et quand le moule ne fûmes plus avec un baton moüillié on le pose dans un
évens, on applique de la terre autour et contre la chaise pour y former les tuiaux montans,
soupiraux ou évens l’un après l’autre. Voiés leur disposition DE.
Les chaises se font de terre à bourre contre un morceau de bois rond ou quarré sont les plus
certaines. Il s’en fait encore avec trois tuilles ou trois ardoises qu’on garni de terre dedans et
dehors en y adossant les évens en la manière prescrite ayant pour leur hauteur environs d’un
pied plus ou moins suivant la pante du fourneau et grosseur du moule qu’on aura à fondre.
On doit resserer la terre dans l’emprunture à mesure qu’elle se sèche pour qu’il ni eut presque
point de joins si on peut. Le cerveau en est plus beau et le métail moins en danger de passer
outre par ce lieu-là.
Quand la chaise est sèche autour du jet on moule les couverte du jet éppais d’un pouce ou
environ.
Ecoutez l’avis des anciens fondeurs de cloches!:
Petits jets grands tampons
Qui bien enterre et bien fond
Ne doit pas manquer quand les moules sont bons
Lege sed elige
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(p. 105)
ELEVATION DE CHAPE

Titre 14
Les anses étant bien séchées et le feu tout à fait appaisé de sorte que le moule ne soit plus que
tiède on fait quatre entailles sous le bord de la chape et qu’ils tiennent du noiau qu’il faut
couper proprement raz et bien droit parce qu’ils sont les guides pour remettre la chape dans sa
juste place.
On déplace la partie d’anses que l’on transporte dans un lieu propre pour être rougies et
recuittes par le pied après avoir été réparées s’il y avoit eu du déffaut auparavant leur cuisson.
Il faut arrondir une forte planche pour occuper le cerveau du moule surquoi on pose un
morceau de bois rond ou quarré et qu’il ait de l’assiette au pied pour ne pas culbuter. Ces deux
pièces doivent être proportionnées à l’emprunture de la chappe.
On pose dabondant une traverse de bois longue à discrétion et à plomb sur ces deux derniers
voiéz leur disposition A, B, C. Une corde de moyenne grosseur est néces-

(p. 106)
FIGURE XIII!: Représente l’enlèvement de deux chapes, pour ôter la fausse cloche (une des
chapes est soulevée). On voit en F la bélière destinée à supporter le battant et en bas à
gauche les anses. En bas à droite!: alignement d’arbres. En bas!: CAVILLIER PINXIT

(p. 107)
saire pour ceindre le pied du moule où il y aura deux boucles pour accoler la traversse puis
avec deux brézillons l’un se tord à droite et l’autre à gauche et souvent au premier tour la
châpe se déplace. Ayez recours à la figure XIII au D…
Il arrive que les terres se retirent, que les moules n’ont pas pris de suif suffisament!; trop gros
du cerveau ou par la chaleur que les châpes sont difficiles à dépoüiller. En ce cas on peut
mettre double traversse et aussi doubles paires de boucles que l’on tord le plus qu’il est
possible ou avec des morceaux de bois et des coins par dessous la châpe que l’on chasse à
coups de marteau. Il faut nécessairement qu’elle quitte sa place ou si elle ne sorte pas laisséz
la en cet état jusqu’au lendemain et surement on la trouvera soufflée ou dépoüillée.
Plusieurs ouvriers ne se servent que de coins pour ébranler la châpe mais l’auteur a remarqué
que cette méthode n’est pas si bonne puisqu’elle romp toujours le noiau environs du deux ou
troisième.
Alors que la châpe est levée de cincq à six pouce on la soutient avec des briques, des
morceaux de bois et des coins en trois ou quatre endroits différents fuiant toujours le mal à
plomb qui pourroit gatter les ornemens dans la châpe ou ébranler la potée.
Il peut arriver que la fausse cloche se lèvera

(p. 108)
avec la châpe on ne doit pas s’épouvanter de cela. On la fait tomber en pièce facilement. Le
sujet de cela est quand le cerveau n’est pas bien retenu par la planche de l’emprunture.
On se sert de diverses sortes d’engins pour lever la châpe tel que sont les roües chèvres ou
avec les bras!; on fait agir les machines utiles suivant la grosseur de la pièce. Nos ancêtres se
sont toujours servi de cordages infus dans leurs châpes pour des ouvrages de conséquence
laissant sortir autres boucles aux environs du corp!; mais j’ai trouvé l’usage des griffes plus
aisées, on les accroche par le bas, voiés la disposition E.
Il faut poser deux traversses sur les côtés de la fosse pour soutenir la châpe ou faire des
ouvertures sur le haut et pour être placée comme il faut!; le bas de la châpe doit être au droit
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du corp du noiau pour se recuire en meme tems que la boucle du cerveau.
On coupe la pince de la fausse cloche avec un couteau et dans le cran que la petite bosse de
bois aura fait puis on prend l’éppaisseur du bord à la brochette avec le compas en
commançant à la pince. On compasse disant un deux et au deux et demi ou troisième suivant
l’endroit où sera marqué la montée ou la petite bosse le démontrera on continue de compasser
en montant pour marquer le point du corp.
On coupe le cerveau de la fausse cloche en

(p. 109)
forme de jatte pour servir de réchaud et pour contenir le feu qui se faira pour réduire la terre
de l’embouchure du noiau où on placera une bouche ou anneau de grandeur proportionnée à
l’ouvrage étant de bon fer, voiés la figure F.
On fait un pavé solide avec des bandes de fer, briques ou autres matériaux sur l’anille. On le
garni de terre môle et meme on fait circuler la main avec cette terre dans l’entrée du noiau
affin de faire attacher l’argille qui sera fortement serrée et batue ni laissant aucuns vuides hors
la bouche qui sera placée à plomb de tout côtés sortant un bout de deux ou trois doigts où il
est retenu dans le métail de la cloche et de fil à l’échenau qu’on prétend faire.
Alors que l’argille de l’entrée est batüe et bien durcie on la coupe suivant l’attitude du cerveau
et contour des anses!; si on veut augmenter ou diminuer l’éppaisseur du proi cela est loisible!;
ensuite avec une ficelle on représente si la bouche est justement en place le degré du cerveau
sert de guide dans cette opération.
On pose la jatte sur le cerveau soutenüe de trois petites pierres pour que l’air puisse faire
l’exercise du soufflet on y jette de gros charbons de bois le renouvellant deux à trois fois pour
qu’il ait sa cuisson ordinaire et nécessaire.

(p. 110)
on démembre le reste de la fausse cloche en pièces maniables.
On regarde les trois endroits avec le compas courbe, savoir le bord la montée et le corp, voir
si les éppaisseurs se rapportent à la brochette pour en corriger les déffauts en cas qu’il s’en
rencontre. L’ouvrier doit avoir de l’expérience en ce fait!; ainsi attention à faire sur celui!; et
d’où plusieurs se sont trompéz pensant remédier ils ont dérangéz l’accord et le poid.
Ce travail tout petit qu’il est ne laisse pas d’inquiéter beaucoup ne s’opérant que par une
prudence consommée en voici la raison.
On suppose quatre moules uniformes en largeur et différents en éppaisseurs. Le premier sera
en seize, le second en quinze, le troisième en quatorze et le dernier en treize qui demandent
diverses corrections à cendrer.
Pour le connoitre on épreuve si les éppaisseurs de chacune fausse cloche reviennent à leur
brochette aux lieux ci devant expliqués. Le bord est toujours défforni plus qu’ailleurs par
exemple, une de trois milliers est ramaincée ordinairement d’un trentième du bord, ou d’un
vingt-cinquième et même d’un vingtième. Plus la terre est sableuse et rouge et plus elle se
retire mais en compensation peut être aura telle prise du suif en cet endroit là plus qu’en
d’autre en la graissant. On a de bon enterrement pour bien serrer ou du mauvais pour mal
durcir qui font des effets

(p. 111)
opposéz. Les châpes éppaisses et les minces produisent ou détruisent l’éppaisseur, les terrains
stables ou mouvans, les jets grands ou petits, le métail bouillant ou moins chaud!; voilà
l!‘écueil où le meilleur fondeur échoüe quand son jugement ne s’accorde pas aux évènemens
futurs. Toutefois il n’en faut point rester là et observer les avis suivans qui pourront satisfaire
celui qui aura l’esprit suspendu.
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Celui qui a été composée en seize du poid de trois milliers aura son éppaisseur au bord
ramaincée d’un trentième et aux autres endroits presque rien moins que la brochette. Eu égard
si le bord s’étoit chargé de suif au delà d’un gros de ligne, on doit cendrer à proportion de
l’excès et agir du reste ainsi que le besoin requière.
La seconde en quizne sera diminuée au bord d’un vingt sixième et le reste à proportion. La
troisième en quatorze portera son éppaisseur au bord en terre un vingtième moins et celle en
treize sera ramaincée d’un quinzième. La raison veut que plus le métail est éppais dans le
moule, plus il a de force contraignant le bord d’outrepasser la brochette d’où il arrive un son
plus petit et un poid plus fort.
Si le noiau étoit trop large on fournit son éppaisseur au bord comme au contraire s’il étoit trop
étroit, on donne des cendres pour ramaincer où il convient.

(p. 112)
Il est à propos que le moule soit chaud quand on le voudra cendré et qu’il ait été lavé d’eau
claire et bouchonné auparavant, cela vaut toujours mieux.
Pour les moules au dessous d’un millier on les laisse aussi fourni en terre qu’on les désire en
métail toutefois si on jugeoit quelques unes des circonstances prôvôquant à augmenter
l’éppaisseur on puis prévenir à peu près. La plupart des fondeurs prennent la fauceure ou
quinzième pour règle tant du diamètre que de l’éppaisseur du bord à raison que le noiau se
rétrécissant de ce quinzième indubitablement ne peut manquer d’augmenter l’éppaisseur d’un
pareil équivalent cette praison paroit plausible mais l’auteur a observé que le noiau ne se
rétrécit pas à l’arrivée de la matière mais alors qu’elle se coagule et congelle dans le moule, à
moins qu’elle ne soit extraordinairement chaude. En ce cas celle du haut ayant encore
l’humeur chaude et liquide fournit à l’abbreuvement du bord et suit pour lors les deux
fauceures supposé que la chape ne fasse aucun mouvement.
Si l’éppaisseur de la fausse cloche excédoit considérablement on ne pourroit se dispenser
aussi de cendrer le noiau à proportion et comme il est mal aisé de donner plus que trois
couchessans détacher les premières mises

(p. 113)
ou de les poser mal proprement. En ce cas, on coupe la pince du noiau tant que pour une ligne
de trop éppaisse on allonge l’autre de trois lignes entières, ce qui en élargit le diamètre et
grossit le son.
Au contraire si l’éppaisseur se trouvoit mince ou déffornie à l’excès, il faut nécessairement
écorcher gratter ou huser le noiau ce qui conviendroit et donner une légère couche de cendre
par dessus pour réparer les déffauts qui se pourroient rencontrer en se souvenant que les
cloches trop minces ont les sons trop fort et comme on ne peut rien otter au diamètre du
moule pour en diminuer le ton, on est obligé d’en augmenter l’éppaisseur pour arriver à son
période.
Ou autrement si on vouloit agir par règle que la mûance soit de huit neuf au lieu de neuf dix,
on seroit obligé pour attraper l’accord juste de fournir l’éppaisseur de la grosse d’un compte
moins sur son diamètre et pour mieux faire comprendre la petite sera en quinze et la grosse en
quatorze!; comme au contraire si la mûance étoit de dix onze, il faudroit les petites en
quatorze et les grosses en quinze. Par ce moien on trouve un bon accord et les cloches
diminuées ou augmentées d’un cinquième de leur poids. On trouve très souvent des noiaux
éveinéz et fendus ce qui ne peut provenir que par

(p. 114)
la délicatesse du noiau, de la faiblesse de la terre, des évens trop ouverts, l’air spacieux aux
flasques, le bois ou charbon violent!; ne laissant pas d’embarrasser puisque c’est un mal sans
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remède!; que l’ouvrier prenne tant de mesures qu’il voudra il y aura toujours quelques espèces
de veines à moins de remédier proprement avec la lame d’un couteau pour élargir l’ouverture
d’un bout à l’autre. Il faut que la pointe soit de travers et non de fil!; ceci n’est que pour
écraser ou remplir l’éveinure de la poussière des cordages pour y appliquer ensuite une
couche de cendres par dessus et prendre soin que ni entre pas de charrée dans le fond de la
fente et quand cela arrive que le moule se rétrécit à la fonte principalement alors que le métail
est chaud cette cendre ou charrée sorte de son lieu pénétrant dans la matière et fait la veine en
creux en rendant la pièce déffectueuse.
Une autre observation à faire que les noiaux éveinés ne resserrent jamais à fait tiennent la
cloche plus large et conséquemment la rendent plus mince ce qui la fait embosser surement.
La cendre de tanneurs est aussi bonne que la charrée pour corriger le moule.
Il ni a que les veines perpendiculaires qui sont à craindre et difficiles à réparer

(p. 115)
mais celles en travers ne paressent pas quand elles sont couvertes de cendres.
S’il se découvroit des mauvais endroits au noiau par des placards non attachéz il les faut lever
et remplir leurs places du mastic suivant.
Prenez crasse de cheminée et terre brulée par égales parties, broiez le tout dans un mortier
pour être mélangée dans du blanc d’œufs et quand le tout est en boüillie un peu éppaisse on
bouche les troux déffectueux puis on le sèche à petit feu.
Auparavant decendre la châpe en place on la recuit si elle ne l’a pas été sur les chantiers, on y
brule de la paille pour la noircir, ayant auparavant fermé l’emprunture presqu’à fait et surtout
avoir soin qu’un feu violet ne circule en dedans qui affaiblit et brule la potée qui est la marque
d’une trop grande cuisson faisant écailler les endroits échaudéz rendant la cloche pailleuse.
Voilà pourquoi ces déffauts sont coutumiers à ceux qui se servent de terre douce parce qu’elle
ne peut pas résister à la chaleur d’un métail boüillant.
Quand la châpe est froide on housse le

(p. 116)
dedans pour otter ce qu’il y aura de malpropre on housse aussi la cendre qui seroit tombée sur
la meule du noiau parce qu’elles empêchent la châpe de decendre en sa place naturelle.
Comme la terre qui enferme la boucle à l’entrée du moule a été rougie à feu violent. Il se fait
presque toujours des crevaces, on donne un coup de bouchon à cendres qui le rend uni.
La châpe qui n’a pas été recuitte sur le noiau avant son élévation est sujette à se rétrécir ce qui
oblige le fondeur à huzer la meule du noiau avec un tuilleau ou autre pierre rude ou si c’étoit
peu de choses on donne une couche de cendres au noiau pour équivaler le trop d’éppaisseur
que la cloche pourroit prendre!; toutes sortes de chapes où il reste de la cire dans les creux des
ornemens après qu’elles sont déplacées ou qu’elles sont longtems arière du moule sont très
souvent rétrécies et ne peuvent pas rempoüiller justement dans leurs places!; ou au contraire si
une châpe decendoit plus basse qui ne convient ce qui déffornit il faudroit en cette rencontre
charger la meule avec des cendres ou décendrer le noiau. Cela pourroit provenir d’une trop
grande éppaisseur de suif qu’on auroit laisséz à la meule alors du graissage, la châpe aiant

(p. 117)
restée huchée ou pour mieux dire suspendüe sur la montée de la fausse cloche avant son
élévation, sujet dangereux à laisser passer le métail outre.
Si l’ouvrier est curieux de savoir le poid du métail qui entrera dans le moule pourra peser la
fausse cloche entière. Il connoitra que pour quinze livres de terre porteront un cent de matière
sans comprendre cincq livres de déchet par cent.
On peut ajouter ou diminuer avec des cendres sur le poid ici marqué. Le fondeur en est le
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maitre et le noiau l’esclave pour tout souffrir.
On decend la châpe avec les memes précautions qu’en la levant les rêpaires du dessous sont
les guides invariables et que l’on doit suivre fidèlement la postant comme elle étoit
auparavant.
Quand la châpe est justement remise en sa place on tire avec une ficelle le droit fil de la
boucle que l’on imprime sur le bord de l’emprunture à la châpe par un petit sciez de la
ficelle!; ensuite on prend la partie d’anses qui aura été bien rougie et cendrée un peu chaude.
On les pose de côté pour faire un autre sciez de ficelle sur le bord qui ferme l’emprunture et
justement de fil et milieu

(p. 118)
des quatre contigües voiés la ligne G. Elle guide pour placer les sciez de fil l’un avec l’autre
en les reposant sur l’emprunture de la châpe. Nos ancêtres si prennoient autrement pour placer
les boucles. Ils coupoient trois entailles de droit fil, savoir une dans l’emprunture de la chape
et deux dans l’entrée du noiau puis faisant une croix sous les anses posoient la ligne G
justement sur les entailles. Il se formoit une bosse aux anses dans le cran de l’emprunture qui
servait de repaire et la boucle se plaçoit de fil aux entailles du noiau ainsi la partie d’anses
étoit remise dans son meme lieu mais si la chape étoit mal tournée la boucle se trouve dérangé
de pareil éloignement.
La châpe et anses remises dans leurs justes situations on poteie de la terre bourrée dans tous
les joins, tant de l’emprunture que dessous la châpe extérieurement afin que la matière ne
passe outre.
On fait des tampons d’étoupe de chanvre pour boucher le jet et évens on les garnit de bons
couverts de terre bourrée faciles à otter le jet à son couvert particulier que l’on fait tenir avec
de la charrée ou cendres. Voici une observation assez particulière que j’ai remarqué et dont on
laisse le jugement aux fins connesseurs quel parti prendre en cas que cela leurs arrive. Faites
couper les repaires sous la châpe quand elle est fort chaude. On sait

(p. 119)
assez que ces reppaires doivent tenir du noiau attendez que la chape soit froide et vous la
trouverez decendue quelquefois d’un demi gros de ligne et souvent ce sujet fait paroitre que la
châpe decend trop basse après être remise en sa place et sans prévenir le moule avant la fonte .
Le ton n’est point dérangé nulement et revient très juste, je ne crois pas qu’il y ait beaucoûs de
fondeurs pour avoir fait cette remarque.
Avis
A de gros ouvrages au lieu du pavé sur l’anille on peut emplir les éttoupes de terre batüe il en
sont plus résistans mais aussi on doit craindre les veines en dehors charges.

DES FOURNEAUX DE SUPPRESSIONS

Titre 15
UN fourneau à réverbérer est l’instrument le plus de conséquence et la partie la plus
essentielle de l’art. Il faut apporter les soins possibles à sa construction. Il peut détruire le
proffit de son maitre en peu de tems s’il n’est bon, actif et diligent pour faciliter les fontes en
peu d’heures, qu’il ne consomme pas beaucous de bois excitant une ardeur démesurée au
besoin pour forcer la matière d’arriver au période que le fondeur désire l’auteur

(p. 120)
les disposés en la manière suivante.
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Quand le moule est établi dans une édifice on ne doit pas placer la chaufe dans l’entrée de la
principale porte. Il faut chercher le lieu où le vent rejaillit le plus à moins d’être dans un
endroit fermé de tous côtés.
On laisse une distance d’environs dix huit ou vingt pouces suivant la fermeté du bordage de la
fosse du moule et de cet éloignement on éstend vingt fois l’éppaisseur de la quantité entière
du métail en arrière. Cela se fait par adition dont le produit s’emprunte sur la brochette de
poid avec un compas.
Au bout de ces deux distances on marque un quarré barlong large de neuf parties et demie de
la précédente éppaisseur et longue à discrétion. On peut si on veut élargir la denrière du trou.
Si la terre est bonne on la fait servir de massonnerie et si elle est sableuse ou mouvante on la
fait plus large de l’éppaisseur des briques ou autres matériaux.
On creuse ce trou égal à ce lui du moule et quand il est fini on fait une mesure avec un bâton
où il y a neuf parts et demie juste de l’éppaisseur ci devant expliquée qui doit servir de règle
pour le diamètre de la chaufe qui doit être quarrée de haut en bas sinon une arche aërez ouvert
sur le derrière et au pied de la massonnerie de la hauteur environs de trois pieds, large du
quarré meme

(p. 121)
par où on fait sortir la braise lors de son enceinte. Au dessus des briques qui feurmerons cet
arche, on laisse une rangée de troux pour placer les barreaux visum visu de pareil nombre qui
seront dans la muraille du côté du fourneau, ou d’autres sens contraires il n’importe.
On ne peut fixer une proportion juste à la hauteur de l’autel car le bois qu’on doit bruler à la
fonte sert de règle. Toutefois du grillage au faite de l’autel, je laisses à une chauffe de trois
milliers cincq bons pieds de hauteur et de splus grands un pied ou deux davantage suffisent.
L’arche de communication par où la flamme entre dans le fourneau ne doit pas être large ni
haute plus que de huit ou neuf éppaisseurs. Ceste arcade continue sur le quart de la gauche et
fait le sommet où la massonnerie se doit terminer étant plus haute du derrière où on laisse une
ouverture d’un demi pied longue ou quarrée et garnie de fer ayant un couvert de meme
matière qui le ferme proprement affin qu’il ni sorte aucune flamme à la fonte.
Plusieurs fondeurs sont différents à faire les chaufes de leurs fourneaux savoir des éttroites
des larges, hautes ou basses, droites ou voutées plus ou moins hautes que les châpes du
fourneau des enfermées en terre ou tout à fait sorties des rondes, des triangulaires, des ovales,
etc…

(p. 122)
on peut bien et mal faire avec toutes ces diversités. Le meilleur bois fait toujours parêtre plus
de diligence aux fontes.
Pour le fourneau on foüille la terre qu’on a laissée où les vingt bords sont éstendu on… Le
gazon pour la couvrir de huit à neuf pouces de franche argille rougeatre qui occupe un rond de
vingt deux éppaisseurs touchant laXXX de la chauffe. On uni l’argille avec un rateau de sorte
qu’il y a de la pante du côté du moule et que de porte à porte cette terre soit bien à niveau et à
plomb.
On bat cette terre à coup de pilons qui sont des morceaux de bois emmanchéz d’un fort bâton
pesant en tout huit à dix livres chacun pour durcir et unir.
On se sert d’un niveau pour donner une pante proportionnée au diamètre!; deux ou trois XXX
sur l’espine ou tampon pour y attirer la matière à mesure qu’elle se décharge dans les
écheneaux sont suffisant à un fourneau de trois milliers.
On prend l’éppaisseur de la quantité avec un petit compas et commençant à l’autel on estend
dix neuf parties du côté du moule. On fait un point à la dernière où doit être posée l’espine qui
est l’endroit le plus bas du rez de chaussée. Ensuite on prend un compas de bois pour faire un



Annexes

359

rond qui XXX

(p. 123)
FIGURE XIV!: Représente deux fours et deux pilons (ou pisoirs)
En bas, dans un phylactère!: CAVILLIER PINXIT

(p. 124)
un point de l’espine et qui comprend l’autel dans sa circulation.
Pour rendre le fourneau meilleur et plus actif on fait ce rond ovalaire retranchant une partie
sur l’espine pour l’estendre sur les deux portes qui doivent être placées entre l’autel et l’espine
sur les pointes de l’ovale!; la flamme fait double impression dans l’enceinte parce qu’en
sortant de la chaufe enne va hurter contre l’espine étant obligée de se recourber ensuite pour
se décharger par les portes ou ouvertures des côtéz. Ces portes dije auront quatre ou 5
éppaisseurs diamétrales et ceintrées d’un tier au dela pour remplacer le mur d’assurance qui
sera en glacis dans le bas qui empêche la matière de sortir du fourneau et par où on tire
l’écume du métail.
On fait différament les âtres des fours soit comme on a dit d’argille batüe ou pavé de briques.
Il s’en creuse à fond de goutière qui sont ceux qui dans une petite espace tiennent beaucoup
plus que les uni mais il ne faut qu’un peu de pante à ce dernier.
Il faut placer l’espine ou tampon au plus bas de l’âtre. C’est un morceau de terre bourrée
brique cuite ou de fer coupé en tierpoint d’une largeur raisonnable. La plus grande espace sera
dans le four et la plus petite regardera l’écheneau.
On élève la massonnerie ayant le rond pour guide, commançant à fermer au troisième tour. On
panche les cintres des portes à proportion estant plus larges du dehors que dans le fourneau.
Le bout de la massonnerie doit

(p. 125)
joindre à l’arcade de la chaufe ayant le même contours sinon l’autel ou mur d’assurance qui
portera un pied d’éppaisseur avec pareil hauteur qui sera stablement massonné sur l’extrémité
de l’autre sous cette arcade de niveau du côté de la chaufe et en glacis par dedans le fourneau
pour avoir une plus grande résistance. C’est ce qui empêche la matière fondüe de tomber dans
la braise et la braise sur la matière qui souvent otte la puissance à la flamme de faire
impression. Ce glacis dije est fait de terre bourrée ou d’argile batüe!; continuant au tour du
rond sinon l’ouverture de l’espine par où la matière prendra son coulant. Cette adjonction est
en tierpoints dont un coin ferme le premier tour de briques. Les deux autres sont bien attachéz
et à la massonnerie et à l’âtre ayant un demi pied de hauteur!; cela arrondit le bas et rétressit le
fourneau à proportion de l’éppaisseur qu’on lui donne.
On continue la massonnerie toujours en ceintrant tant que tout se termine à une hauteur
raisonnable!; par exemple un four de deux milliers aura deux pieds huit pouces du centre de
l’âtre au faite du ceintre perpendiculairement!; les plus grands n’excèderont pas quatre pieds
de hauteur à moins que ne soit des fourneaux à fondre le bronze. Voici une réflexion que j’ai
fait et qui est très importante!: on doit avoir du bon bois sinon les les hauts ceintres
divertissent la flamme en l’air et ne fait pas d’effet si elle

(p. 126)
si elle n’est pas bien soutenüe comme au contraire si la chappe est basse elle ne peut pas
contenir grande éppaisseur de flâme ou elle n’est pas sitot arrivée qu’au lieu de circuler ou
répercuter elle sorte en précipitation par les ouvertures et ne chaufe pas bien. Toutefois les
hauts ceintres valent toujours mieux et sont de beaucoup plus diligent que les autres.
On fait deux fenêtres au dessus de l’espine ou une seule à un demi pied au dessus de la
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matière fondüe, large de huit à dix pouces quarré. C’est pour attirer la flame et pour connoitre
les degrés de chaleur, estant facile à fermer et ouvrir au besoin.
Quand sont des fourneaux de conséquence et pour durer longtems on les garni doublement
ajoutant des pilliers en dehors des bandes et fortifications de fer avec des bascules pour les
portes.
L’auteur ne veut forcer aucuns caprices. On peut diversifier toutes sortes de fourneaux par des
manières plus ou moins bonnes comme de faire les portes petites ou grandes, rondes ou
quarrée, les ceintres élevéz ou abbaisséz avec un pilier dans le milieu, deux, quatre ou six
fenêtres autour du fourneau par où la flâme sorte, les portes devant ou derrière des âtres creux
ou plat, les châpes quarrées, ostrôgônes, rondes ou triangulaires et d’autres avec une seule
porte sur le tampon et ne disconvient pas qu’on ne puisse bien faire avec ces différences
chacune en leurs particulier. La raison est qu’il ne faut qu’un métail tendre, de bon bois, la
grande cuisson du fourneau et enfin à situ

(p. 127)
ation et avantage du lieu.
Il faut recuire l’âtre à feu médiocre d’abord avec du gros bois et continuer trois jours entiers.
D’autres recuisent par la chaufe comme la moins coûteuse et la plus diligente.
Enfin d’autres se servent de houille dans le pays. Il ne faut qu’un feu seulement!; on ne peut
pas donner trop de recuit, cela est très important par rapport à la réfrigération de la matière
première fondüe et qui se congèle sur l’âtre et dont il est quelquefois difficile de la remettre en
liqueur fluide.
L’âtre se doit recuire encore tout humide car si on le laisse sécher à l’air tout se crevasse ce
qui n’est jamais si bon ni si propre. On répare ces déffauts avec des cendres et de l’eau de
charrée en frottant avec un bouchon d’étoupe. Si quelques platras levoient on place des
tuilleaux à la terre mole dans les troux, on les recuit au charbon puis on les lave de cendres.

Sur le recuit du foureau
Plus il est recuit mieux il vaut
Avançant beaucoup la fonte des métaux
Les dispose à être bientôt chaud
Exemptant l’ouvrage d’un grand déffaut.

(p. 128)
ENTERREMENT DE MOULE ET LES ECHENAUX

Titre 16
Toutes terres ne sont pas bien propre à servir d’enterrement particulièrement aux moules qui
passent un millier. On doit rebuter la sableuse , pailleuse, l’humide et celle qui est gellée. La
raison de ceci est que ces terres foulent plutot que de durcir au pilon, permettant aux châpes
de s’élargir, d’où ensuit une fourniture extraordinaire ou vont passer outre!; ou une
discordance!; et pour mieux dire un manquemens futur si le fondeur ne prend le parti suivant.
On commance par balaier le fond de la fosse du moule, on bouche les évens de la meule avec
de l’argille sèche qu’on serre à coups de marteau tant pour maintenir le pied que pour
empêcher ce qui est arrivé à St Martin de Laon où le métail a pénétré et formé une espèce de
meule de moulin dans le noiau de la grosse cloche du poid de vingt deux miliers.
On arrouse le fond pour que la première terre si attache plus fortement que doit être de bonne
terre noire, argille et melée de marne ou autres pierreuses malaisées à plier sous l’effort le
plus violent. Une éppaisseur de six bons pouce à la fois suffit, il faut la battre tant que les
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derniers coups ne fassent plus d’impression.

(p. 129)
On continue les autres mises avec le meme prudence éppaisseur et précaution qu’à la
première ayant pris soin de couper la terre qui foulera contre la châpe puis la durcir
d’abondant tant que le pilotis soit inébranlable. Sinon à de petits moules où il ni a pas de
risque et où toutes sortes d’enterrement sont bons dès lors qu’ils sont retenus raisonnablement
ils résistent. Il faut aussi que les pilons soions plus petits.
L’ouvrier ne doit pas s’adviser imprudament de faire de mauvais côtés à la fosse par des
planches, tonneaux ou autres fermetures incertaines. Ce peu de solidité menace d’un
manquement prochain.
Le moule doit être froid et l’enterrement plus sec qu’humide la chaleur attirant une fraicheur
dangereuse à faire boüillonner la matière alors qu’elle est tombée dans le moule et à force de
se débatre il s’engendre un vent qui ne peut plus sortir et cause des fractures à la pièce. Voilà
le sujet pourquoi il se rencontre des altérations aux montées de certaines cloches qui ne
peuvent provenir que de l’humidité attirée du pied des moules par l’éppaisseur du métail qui
réside dans le bord et comme il est longtems en bain en cet endroit, il se tourmente poussant le
vent vers le haut qui se trouve quelquefois durci par la congélation, ne pouvant monter
davantage il est forcé di rester, se dispersant en pores et autres ouvertures fistuleuses. Il ni a
que la montée qui souffre

(p. 130)
Quand le métail est bien chaud à cause qu’elle tient le milieu du chaud et du froid où ils se
rencontrent.
Quand la fosse est pleine jusqu’au sommet de la chaise, on fait un espèce de trou devant le jet,
on aplani un chemin qu’on couvre de deux ou trois doigts d’argille remplissant le vuide. On
bat le tout à coup de pilon tant que ce chemin est uni et en pante du tampon au jet. On y
massonne les échenaux par où la matière doit decendre au moule, on fait deux murailles
hautes de huit, dix ou douze pouces suivant la quantité que l’on veut qu’elles contiennent,
espacées d’un demi pied de largeur entre les deux ou davantage laissant un godet à l’entrée de
la chaise ou demeure la masselotte qui pourra peser cent livres à une cloche d’un millier et du
reste selon leurs grosseurs.
C’est pour fournir aux abréviations ordinaires qui arrivent particulièrement aux grosses
ouvrages quand elles sont fondües chaudes et qui sans ce secours auroient toujours quelques
imperfections.
Le canal ou échenau sera fortifié pour résister à la furie de la matière. On cherche le plus court
chemin. Toutefois on le fait en serpentant et si on avoit plusieurs moule d’une meme fonte.
Les premiers n’auront qu’un bien peu de pante, il faut des écluses aux derniers, on sert de
louchet ou beche dans les ouvertures qui ferment et ouvrent au besoin. L’expérience
perfectionnera

(p. 131)
l’ouvrier si conduisant prudament de sorte que les derniers soient plus bas que les premiers
pour que la matière y decende sans s’arrêter en coulant.
On fait un enduit de terre bourrée en dedans du canal ensuite un coup de bouchon à cendres
qui achève de polir le dedans. On fait sécher et rougir à feu de charbon entretenant la chaleur
jusqu’au départ de la matière. Si on veut les échenaux plus uni on les cendre davantage dans
l’intervalle de la cuisson, on les adosse de terre qu’il faut entasser solidement.
La pante étant plus ou moins nécessaire dans certains cas on observera que les premiers
moules n’auront qu’un peu de situation inférieure au respect de l’espine et seront pleins les
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premiers!; les seconds seront un peu plus bas pour être emplis les seconds et les autres
ensuivant de sorte que si on étoit court de métail qu’il ni ait que les derniers qui restent à
parfaire ou en risque d’être non achevéz. Si le fourneau étoit exposé à l’injure du tems on peut
faire deux fausses portes ou cheminées avec des ouvertures faciles à ouvrir et fermer pour
otter la crasse du métail fondu. Les cheminées dije sont d’un grand secours contre les
intempéries de l’air quand toutes choses sont ainsi disposées

(p. 132)
on balaie le fourneau avec des étoupes sèches, on laisse des cendres du four sous le tampon.
On charge le dernier de charrée en boüillie sinon par dessous on le mest en place le faisant
tenir raisonnablement, on enduit les joints toujours de charrée tant en dedans du four qu’en
dehors on bouchonne l’âtre avec des cendres claires remplissant toutes les crevasses qui se
pourront rencontrer.

LE METAIL

Titre 17
Est un mélange de rozette et d’étaim fin. On commence par faire fondre la rozette ou cuivre
rouge. Etant en bain liquide on jette un sixième d’étaim, on remue la matière pour l’incorporer
partout puis on la fait tomber dans des canaux pour être réduits en lingots.
Il y a des mines de cuivre en Suède, Hongrie, Norvège, Italie etc qui sont tous bons à faire du
métail mais pour l’étaim celui de la province de Cornouaille en Angleterre est le meilleur.

(p. 133)
On en fait de cuivre jaune, rozette et étaim fin qui est encore très bon mais plus y a til de
cuivre jaune on retranche un quart de cuivre car ce cuivre est adouci par la calamine et ne peut
porter pour bon aloi que quinze livres au cent.
Enfin le moindre se compose de toutes sortes de matières de cuivres et de toutes sortes
d’étaim soit fin ou commun et vaut de beaucoup moins quand l’aloi est d’étain commun seul.
Il ne rend pas un bon son et n’a jamais la blancheur du premier.
Si le fondeur par tromperie mélangeoit de l’arcot ou potin parmi la bonne matière il connetra
que si son aliage est trop étaimé qu’il en chassera le plomb en sorte que si on s’en sert à faire
des cloches ce plomb decend aux pinces en otter l’harmonie ou s’il reste infus et qu’on lève la
pièce chaude il paretra une espèce de pecote et à proportion du plomb qu’il y aura. Ce métail
se bat aisément, s’emporte par éclats quand il est fin!; et ne peut être rendu bon qu’après être
reffondu plusieurs fois ou mélangé de bon cuivre de rozette.
Pour connetre le bon métail il doit être à grosses écailles, le plus fin ou

(p. 134)
grossier dégénéré en valeur, par rapport que le fin est fragile et l’autre n’a pas bon son.
Une autre moien pour bien savoir la qualité d’un bon métail il doit être blanc et non bleu étant
dur également par dessous comme par ailleurs. En cela il est différent du fer car le meilleur
est doux et de couleur bleüe. Les prétendus connesseurs si trompent surement quand ils ne
sont pas fondeurs croiant que le métail doit ressembler au fer.

DISPOSITION A LA FONTE

Titre 18
L’autel du fourneau est ordinairement la plus délicate pièce et plus sujette à être ébranlée.
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C’est comme le dernier échelon pour entrer et sortir par la chauffe. Il ne peut pas être trop
fortifié en glacis. Un barreau de fer inserrez en lui le rend plus

(p. 135)
résistant et plus fort.
Il agit beaucoup de placer la matière que le feu puisse faire son exercice partout et ne pas
charger si près de l’épine et creux de l’âtre qui sont les récipients du métail fondu pour que les
lieux soient rouges auparavant en recevoir!; aux âtres creux du milieu on place la matière de
côtéz et on laisse un chemin qui conduit la flame vers le tampon et qui est la meilleure
méthode de toutes parce que cette flame fait doublement son effet en retournant par les p…
On doit s’assurer suffisament de matière pour en avoir du reste!; de prévoir le déchet de
cinquante livres par milier pour le meilleur, de soixante et quelques davantage au moindre. Il
ne faut que chaufer outre mesure ou d’un âtre mal recuit ou d’un pottin reffondu pour en faire
sentir les épreuves.
Il faut avoir une bonne perrière de bois dur ou vert pour ouvrir ou fermer le trou de l’espine
être meubléz de quênoüilles pour autant de jets qu’il y a ura et qu’elles soions appropriées que
le métail n’entre pas aux moules si on ne les a ottées entièrement!; un peu de

(p. 136)
chanvre autour des tampons et un peu des cendres ils en emplissent certainement mieux les
jets.
Plusieurs rabots sont utiles pour écumer sont des masses de bois emmanchéz au bout de
longues perches de bois dur ou vert qui entrent et sortent facilement par les portes du
fourneau.
Quelques autres perches pour remuer la matière qui reste à fondre la dernière.
Une ou plusieurs culières de fer, un couvert de fer, des épincettes, un fourgon, une ou deux
palettes de bois pour pousser le métail fondu dans les échenaux où il conviendra.
Autant de fort barreaux de fer qu’il en faudra pour le grillage de la chauffe c’est ce qui
supporte le bois qui se consomme à la fonte. Il les faut serrer de manière que le bois ne passe
pas entre deux!; une ou deux poignée d’étoupe de chanvre pour netoier les échenaux, voilà à
peu près toutes les ustencilles qui conviennent aux fontes de cloches.

DES FONTES

Titre 19
Il ne reste plus maintenant qu’à faire

(p. 137)
fondre la matière pour remplir le creux des moules ce qui ne se peut opérer que par la
puissance du feu dont la réverbération comprime la rendant liquide claire et boüillante qui est
le période de chaleur qu’elle doit avoir pour entrer aux moules mais il est mal aisé quelquefois
de la faire arrivé à ce degré puisque du mauvais bois un fourneau neuf mal conditionné, un
vent contraire, la pluie et souvent le peu d’expérience d’un ouvrier que l’impatience force à
faire partir la matière en aveugle, d’où il sorte une infinité d’ouvrages mal fondües, mal faites,
mal accordantes et de peu de durées. Tous ces sujets font renouveler l’ancien proverbe!: il est
peneux comme un fondeur de cloches. Et très bon vent on atribüe les morfiages à quelques
maléficier jaloux sans songer que les ouvriers sont eux memes les auteurs du sortilège.
Toutefois ceci n’est pas sans exception. Les manquemens peuvent arriver à toutes sortes de
fondeurs en général et personne n’en est exempt.
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On doit donc commancer à fermer les deux tiers des portes du fourneau et modérer le feu pour
échauffer l’âtre et la matière de longue main une heure et demie suffit et quand on void que
tout est rouge

(p. 138)
FIGURE XV!: Représente l’atelier lors de la coulée (four de réverbère et échenaux). Au
devant!: les outils nécessaires à la coulée. En bas, dans un phylactère!: CAVILLIER PINX
1726

(p. 139)
et principalement le vuide de l’âtre. On lache la flame par les ouvertures doublant le feu avec
des cotterets ou petits quartiers de bon bois de fente ou autre bien sec qui bien souvent en peu
de temps force la matière à fondre et de se rendre liquide.
Il s’engendre une quantité d’écumes au dessus du métail fondu et qui surnage on aura besoin
de l’otter avec le rable, roüable ou rabot voiés la figure A. Cette écume dije empêche la flame
de faire son effet sur la matière ou on la laissera consommer mais c’est un déchet plus grand.
On rencontre de certains métaux falcinés d’arcot ou d’autres compositions de peu de valeur
qui fournissent des crasses considérablement et dont l’ouvrier ne se peut dispenser d’écumer
ou la matière se durcira sur l’âtre et ne pourra en venir à bout quand il chaufferoit huit jours
consécutifs!; cela peut encore arriver par un âtre mal cuit ou d’avoir chauffé trop violament
d’abord. On se peut facilement tirer d’affaire de ce dernier quand l’âtre a eu sa cuisson
suffisante. Le mauvais bois peut encore contribuer à une pareille opération par sa lenteur qui
fait doubler le déchet par le moien d’une écume abondante qui se formera continuelement et
qui présage de mal

(p. 140)
fondre.
La verdeur de la matière est une indice de mauvaise augure et qui ne se dissipe qu’à force de
feu. En ce cas faut avoir recours à quelques drogues pour encourager la flame. Les anciens se
servoient d’antimoine crüe, d’autres d’un peu d’étaim fin mais celui qui n’a pas de ces deux
choses peut attacher un bon morceau de lard gras au bout d’une perche et le promener sur le
métail. L’huile et autres graisses font pareil effet.
On a quelquefois des métaux insipides quoi que chaud ne se font pas connetre!; et d’autres
vieux métail qui paroit clair et brillant sans être chaud!; ainsi s’il est possible c’est de faire
chaufer tant que la matière se découvre claire boüillonnante et suptile d’elle meme!; plusieurs
fondeurs font tramper un fourgon de fer dans le métail un petit moment alors qu’on le retire
souffré et que la matière ne s’attache pas il est bon à lacher aux moules.
Si on avoit mis quelque morceau de rozette ou cuivre rouge qui est un métail dur à fondre et
que le métail soit chaud en apparence sans que celui là vienne fluide. On l’otte du fourneau
pour le plonger dans l’eau fraiche puis on le jette au fourneau. En un momens il est dissous et
puis lors on puis lacher la matière en moule.

(p. 141)
Très souvent dans un fourneau le métail se trouve plus chaud dans un endroit que dans un
autre. En ce cas il le faut remuer et tournoier selon qu’on les juge à propos.
Enfin la matière parvenüe au denrier degré de chaleur le dessus clair et nest on netoie les
canaux ne laissant aucunes ordures ni charbonnages. On doit avoir fermé les écluses de bonne
heure affin que la charrée soit sèche totalement on débouche les évens, puis les jets que l’on
occupe d’une quenoüille voiés B tenüe stablement par un ouvrier. Le maitre se charge de la
perrière C, l’ayant fait promener dans le métail pour adoucir la crudité du bois, il frappe
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l’épine ou s’il n’est pas seur il la pose contre l’épine et un autre frâpe avec une masse pour
enfoncer l’épine dans le fourneau ensuite la matière sorte avec rapidité et quand il y en a
suffisament dans l’échenau on lève les quenoüilles qui conviennent et les moules sont pleins
en un instant. Ensuite on lève l’écluse D pour finir les secondes avec le meme respect et ainsi
des autres. Si le métail decendoit trop abondament on ferme l’épine et les écluses. La matière
pourroit sortir des canaux

(p. 142)
en risque de manquer les dernières. Plusieurs sont en peine comment la matière s’arrange aux
moules.
On peut répondre conjecturalement qu’elle fuit perpendiculairement les deux évens des anses,
que sa précipitation est plus ou moins grande selon les différents degrés de chaleur qu’elle a!;
les quatres élémens se rencontrant en meme tems excitent un tumulte impétueux ou le feu plus
abondant par rapport au poid de la matière veut forcer les autres à se détruire confusément!;
c’est d’où il arrive des évènemens non préveu car si la puissance du feu ne suptilise et ne
chasse l’air totalement, il y aura des pores!; si l’humidité est abondantes il y aura des fractures
à proportion la terre seule doit résister pour que la pièce soit parfaite.
Les moules étant pleins on jette quelques braizes pour maintenir la chaleur de la masselotte
affin de fournir abrêvement des cloches mais quand il y a du métail sufisament et qu’il est
bien chaud, cela n’est pas si nécessaire.
Environ deux ou trois heures après que le métail est soudé et durci on casse les masselottes,
on déterre, on écrotte, on

(p. 143)
carde, ,on écure, on les limes on les tourne enfin on les polit chacun suivant sa curiosité.
Avis
La corne de vaches soit des pieds ou de la teste jettez dans le métail boüillant rend le métail
moins fragille mais cela refroide la matière.

LES RACCORDS

Titre 20
Une chose assez ordinaire est de reffondre les cloches qui viennent à casser dans les carillons
ou en ajouter d’autres. Il est très nécessaire de se conformer à celles qui restent qui sont les
meilleures, les mieux faites et d’en attraper le véritable échantillon.
Pour ce faire on prend une planche de bois tendre mince et polie on tire une ligne
perpendiculaire de longueur de la cloche et large convenablement.
On s’arrette à la longueur de la pince dedans et dehors on cherche on compasse tant qu’on a
trouvé son profil juste. On peut juger par une règle posée sur l’extérieur du bord si le cerveau
jette de-

(p. 144)
dans ou dehors et si le milieu de la cloche est fausse peu ou beaucoup et suivant ce qui en
apparoitra on en composera un échantillon qui se coupera au juste du contours du dehors pour
être posé sur la cloche. On connetra par ce moien si les courbures sont imitées justement ou si
quelques endroits ne si rapportant pas on le corrige par faire une seconde composition du reste
tant qu’on a la vraie ressemblance.
Il faut s’arretter pareillement à la disposition du dedans comme essenciel du sixième au gros
de la patte puisque du douze élargi et fait un son plus fort. Du onze courbe davantage et sonne
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moins. Du dix creuse encore plus et a le son moindre que les deux autres, ce qui prouve que
plus il y a de largeurs et plus il y a d’écho et de force dans le son de la cloche.
On doit suivre les éppaisseurs par tous les lieux fixes principalement au bord au troisième et
sixième decendant ces deux derniers d’un tier de bord sur la perpendiculaire à raison qu’un
commançant à compter à la pince de la cloche et suivant son contours on trouvera ces mesures
placées dans leurs justes places. Il en est de meme des longueurs.

(p. 145)
On a un baton diamétral que l’on accroche à la pince pour faire racoler la meme pince vis à
vis en faut faire autant aux voisines et jettez le compas voir si les mûances sont justes et
surtout il faut diminuer de certaines fentes qui en élargissent le diamètre ou des allongements
de pinces au couteau. Cette largeur sera suivie fidèlement au moule et un quinzième du bord
au surplus qui se retire à la fonte, on en a parlé au 7ème titre. On peut encore imiter
l’éppaisseur du faux pour se conformer soit qu’elles portent le tier et quinzième, le tier simple
suffit ou deux septièmes qui est la moindre fourniture qu’on puisse donner aux hauts traits.
Les plus ou moins fournies ne valent rien.
Le demi bord n’est pas un excès d’éppaisseur pour le cerveau. On en trouve des gothiques qui
ont même la montée. On doit fournir la calotte parce qu’elle soutient tout le fardeau en entier.
Ceux qui voudront augmenter ou diminuer le poid auront recours aux mûances huit neuf ou
dix onze en changeant les éppaisseurs de bords, l’un en seize et l’autre en quinze ou autrement

(p. 146)
une en quinze et l’autre en quatorze. Ayez recours au titre 2.
On peut encore faire venir les tons justes par les pinces. Par exemple si une grosse est
retranchée du quart de sa mûance, on doit allonger sa pince d’un tier de son éppaisseur
comme au contraire si elle excédoit du quart au delà de sa mûance, il faudroit racourcir sa
pince d’un pareil tier de son éppaisseur ou la fournir du bord d’un quinzième. Ceci n’est
qu’une répétition pour mieux instruire l’ouvrier et lui faciliter les moiens d’arriver aux
accords avec plus grande justesse.
Il faut un demy tier de plus de hauteur qu’on ne désire la cloche à raison que le moule
racourcy du haut à la fonte aisni faite en l’épreuve avec la planche qui a fait ledit moule.

TIMBRE ET MORTIER D’APÔTICAIRE

Titre 21
Pour faire de bons timbres, on les compose en quinze avec une pince de bord et demi, le corp
au troisième, le tier au quatre et demi et deux septièmes par haut, ayant neuf de hauteur et
tracé du douze, du sept, du vingt cincq on ne peut pas le faire trop mince du haut. Le diamètre
sera en quinze ou seize par le bas et le haut un tier et quinzième moins que sa moitié. Il sera
pointue et aura bonne harmonie moiennant que le métal soit fin et blanc. Voiés l’échantillon A
si on les veut en

(p. 147)
FIGURE XVI!: Représente deux profils de timbre et de mortier sur leurs planches, un bâton
diamétral, une brochette et une échelle de 18 pouces. Au bas, dans un phylactère!: PH.
CAVILLIER INVENIT ANNO 1726

(p. 148)
calotte on puis tracer un quart de cercle ajoutant une patte de cloche au bord tel est celui de
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Bappaume pourtant quatre pieds diamétral, étant en seize, ayant six anses. C’est la plus forte
de toutes les calottes en timbre il pèze dix huit cens à deux milliers et est très bon avec un son
affreux. Il a été fait par Ranssart et Perdrix de Valenciennes l’an mil six cens dix.
Voici l’échantillon d’un mortier pour des appoticaires du plus beau dessein que l’auteur ait pu
investir on commance par emprunter le poid à la brochette et treize parties font le diamètre
que l’on estend sur un bâton de largeur. On en marque les endroits par des petites entailles,
voiés E. On divise cette espace en trois dont les deux premiers sont placéz du P à R et le
dernier de R à E. On redivise la largeur en deux pour en marquer le milieu voiéz L.
Mettez les six mesures suivantes sur une fausse brochette, savoir le bord au dessus les deux
tiers, le tier, le corp, le demi-bord et les deux bords.
On trace la ligne perpendicule enfonssée du bord et demi par le bas et sortant au dixième.
On prend l’éppaisseur pour pour étendre sur la ligne douze bords et demi. Deux et demi
serviront pour la meule et les dix autres pour la

(p. 149)
hauteur du noiau et la culace au delà portant un bord qui fait onze. On pose le compas dans le
cercle et pour faire un faux cercle au 2 puis pareille opération du 1 et du centre on trace du
trois fourni voiés C et D.
Un corp au dessus du 2 un de gauche au T on fait un petit creux au déffourny. Cela forme un
rebord pour le porter.
Au 5 le corp est posé moitié dedans moitié dehors pour être tracé du dix F.C. et du huit du 5 à
T.
Au 8 de chiffre on renversse d’un bord voiés g, puis le corp au-delà pour être tracé du trente
voiés N.F. et S.5.
Du 10 au point 9 on trace du deux au deffourni ou si on le veut fort à fond d’œuf on le tracera
du deux et demi, ou du trois à la volonté, voiés 10.9 ou M.9…
De la pince au cincq et du cincq à V… il doit avoir pareille étendüe et de ce point à 11 on tire
une ligne par le dessous de la culace. Si on veut un renfort et donner une saillie raisonnable de
bord et demi avec trois quarts du meme bord pour l’éppaisseur du talon et les doucines
convenables en montant.
Ces sortes de pièces peuvent se mouler à l’arbre sur deux tréteaux avec un trousseau garni de
nattes pour être plus

(p. 150)
léger à manier on monte l’échantillon à qui on laisse le demi diamètre par le bord et le tier du
meme diamètre du talon au fil tendu pour porter les deux tiers juste à la culaces.
Les lettres se placent dans un enfoncement entre le 0 et le 2 au bas du bord avec un astragale
au dessous le reste du bord se laisse uni, il est plus beau.
On pose une frise au dessus de la doucine au 9 et une deux ou trois fois plus large au corp
enfermée entre deux cordons que les bas reliefs soions percéz à jour et surtout que les
ouvrages paroissent propres par la délicatesse et dextérité du travail. On doit juger de la
situation future de la pièce. Toutes les doucines se font en terre et meme le talon. L’éppaisseur
se lève avec la châpe, on a la peine de la couper en pièces pour la faire sortir de son lieu.
Quand la châpe est nette on la recuit ensuite. Le couvert qui doit être aussi large que le talon
car le peu de recuit fait gazoüiller la matière et cause des plaques. La potée aussi bien que le
noiau doivent être composé de grès calciné, bonne argille et autres précautions pour éviter des
déffauts ordinaires qui arrivent et qui obligent de recommancer

(p. 151)
tout de nouveau.
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On y fait un jet et un évens sur le talon vis à vis on les revest de chaise et soupirail, ou on en
fait dans l’échenau à la volonté de l’ouvrier.
Alors qu’il est fondu de métail gris si on peut c’est le plus dur, on le tourne dedans et dehors
pour le polir ou on l’écure ou lime après avoir otté les barbures. Un peu d’expérience n’est
pas inutile en cette ouvrage.
Il y a une infinités d’autres ouvrages qui suivent l’art mais cela seroit trop ennuieux puisqu’à
circonstancier puisqu’à bien considérer, ce sont toujours les memes formes de mouler en terre
ce qui diffère, c’est le sable en chassis et les statües en cire perdüe. Je parleré de ce dernier à
la fin de mon livre comme très curieux à voir pratiquer.
Le moule de mortier ne se recuit qu’au cerveau mais les moules de petites clochettes en
dessous de cens livres doivent être recuit superficiellement.

DES TOURS A BRAS

Titre 22
Le fondeur ayant pris les précautions possibles de bien régler les moules, il arrive souvens des
dérangemens où on a aucune part. Un changement de métail plus

(p. 152)
FIGURE XVII!: Représente deux types de tours à bras et divers accessoires. Au bas, dans un
phylactère!: PH CAVILLIER ETAT 50

(p. 153)
aliéz d’étain, un excès en fourniture, une largeur trop resserrée, ou une pince trop courte et
insuffisante donneront un son hautain. Voici des tours très propres pour ramaigrir l’éppaisseur
et en grossir le son. On ne racle ordinairement que du corp au gros de la patte, c’est-à-dire le
long de la courbure au trait douze, onze etc et par ce secours on fléchi les plus rebelles, étant
exempt de les reffondre.
A est un petit tour portatif tout de fer où il y a un ressort enfermé qui contraint le couteau de
hacher la matière, voiés la figure du ressort B.
L’épée ou manche est traverssée obliquement dans les pièces qui sont doubles et fortes. Il y a
des trous percés dans celles du milieu pour assujetir l’épée par le moien d’une broche de fer et
qui se change suivant le besoin. On enterre la cloche, voiés la disposition du grand tour C et
D, on campe une anille de bois dans le fond où il y a un trou ferrez pour contenir le pivot du
bas, et pour celui du haut on a une traversse de bois posée et arrettée stablement et à plomb de
l’anille, on y fait un trou ou guidon.
On decend l’instrument dans la cloche ayant logé la vis du ressort on decend le guidon qui
peze fortement sur l’outil par le haut. On ressert la vis à volonté, on faut un trou pour s’asseoir
contre la cloche et on

(p. 154)
tourne le vilbrequin. Il fatigue beaucoup mais celui là n’est que pour des clochettes de
carillon.
Le grand tour ou dard de céphale au C est tout de bois hormis des broches de fer pour
maintenir les pièces ensembles. L’épée traversse obliquement étant garni d’une boete de fer.
Sur le bout on s’emmanche le couteau qui s’assujetti par le moien d’une clavette qui se place
perpendiculairement voiéz E. Le gros poid du haut haut doit pezer environs de deux cens, il
sert de ressort, voiéz F.
La volée GG est la pièce où on attache les chevaux, ou des manœuvres pour tourner. Cette
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pièce est de grandeur proportionnée aux cloches qu’on prétend travailler, mais un de la
grandeur ci après expliqué est bon pour une cloche de six à sept milliers pour la plus grosse et
de cens cinquante aux plus petites, voions les pièces!: premièrement, un morceau de bois
quarré portant six pouces d’un sens et cinq de l’autre, avec six pieds de longueur dont le pivot
supérieur sera compris portant deux pouces d’éppaisseur. Par le côté il y aura une mortoise
haute de quatre piés ayant presque deux pouces de largeur, deux autres pouces pour la bande
du bordage et deux autres pouces pour l’assemblage des ailles qui auront quatre bons piés ou
plus de longueur, ouvertes à la volée de cincq pieds

(p. 155)
et demi ou plus.
Les trois traversses sont assemblées par entailles et tenües par des broches arrettées par des
écroux ou clavettes, sinon les pointes et angleux du bas, quoi qu’enfermés par tenons et
mortoises on ne laisse pas de les arretter par une broche de fer à teste ainsi que toutes les
autres broches qui serviront à la machine et à clavette qui traverssent horizontalement les trois
pièces du bas.
Un pouce au dessous de cette broche on fortifie le bas d’une bonne frête quarrée qui maintient
le pivot inférieur.
La mortoise de quatre pieds est pour passer l’épée qui doit emplir justement ayant sept à huit
pouces de largeur et cincq pieds de longueur étant percé ainsi qu’on peut voir en cette figure
XVII. C’est pour changer l’épée qui est arrettée par une broche forte qui passe en travers des
troux du principal morceau de l’instrument.
On se sert de cet outil comme du vilbrequin cy devant on change le couteau où il en est
besoin, on sonne la cloche de tems à autre crainte de la faire decendre trop basse.
Les raclures tombent dans le fond de la cloche. On aura soin de ne pas les jetter, elles valent
quelques choses.
La roüe est pour tourner les pièces dedans et dehors voiés la figure H.

(p. 156)
Il est inutile d’expliquer davantage les manières de s’en servir les potiers d’étaim et beaucoup
d’autres proffessions où l’on tourne s’en servent actuellement. C’est pourquoi étant si
commun nous n’en dirons rien du reste, sinon que pour polir le métail en dehors, c’est avec
une bonne lime neuve.

LE PURGATOIRE

Titre 23
Est un fourneau fait de massonnerie ou avec un tonneau de la hauteur de deux ou trois pieds
rond ou quarré barlong et large de dix, douze ou quatorze pouces. On pose un grez à rez de
chaussée bien uni de face large convenablement ayant trois pouces de pante du côté de
l’épine. Ce grez doit être éppais de huit ou dix pouces à cause du fatigue. C’est pour servir
d’âtre et de bassin pour recevoir le métail fondu qui doit sortir par le tampon qui sera au plus
bas de l’âtre et large d’environ pouce et demi en rondeur.
La tuière est un trou à côté de la hauteur

(p. 157)
FIGURE XVIII!: Représente un purgatoire en fonctionnement avec divers accessoires au
devant et au bas, dans un phylactère!: CAVILLIER DE CARREPUIS ……ANNO 1726
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(p. 158)
de six ou sept pouces du fond où se pose la buze du soufflet qui ne doit pas emplir entièrement
le trou à raison qu’il la faut déboucher de tems en tems et suivant la glu qui si rencontre et
pour placer les deux troux on fait deux entailles au tonneau ou à la massonnerie.
On place le tonneau sur le grez bien à plomb et aumilieu de la circonférence on jette un demi
pied de bonne argille un peu rougeatre que l’on durcit à coups de pilon. Alors qu’il est bien
serré on continue pareille mises tant que le tonneau est plain.
On ouvre le compas à six pouces diamétral pour faire un rond de douze pouces justement au
milieu de la terre battüe on creuse ce rond perpendiculairement jusque sur le grez. On
perfectionne le trou avec une faucille pliée tant que l’ouvrier est content.
On débouche la tuière et le tampon en façon d’entonnoir, savoir large en dehors et environs de
pouce et demi en dedans. Pour toutes ouvertures, la largeur des dehors sont pour laisser agir
plus facilement.
On le chaufe deux ou trois jours entiers avec de bon bois tant qu’il est entièrement sec et bien
recuit.
Il faut avoir un bon soûflet à trois planches tel que ceux des forgerons. On le campe

(p. 159)
sur deux pieux puis on eslève un arbre où on place la pièce qui fait mouvoir le soufflet.
Il faut que le vent de la bize donne justement sur le milieu du grez dans le fond du bassin et
quand on se sert de deux soufflets, l’un à droit et l’autre à gauche, les vents doivent aussi
donner dans le fond avec cette circonstance qu’ils passeront à côtéz l’un de l’autre et sans
nulement se rencontrer. Avis à suivre.
Le charbon de bois est le nourrissement du feu en ce fourneau. On en jette un demi panier
après avoir lavé le dedans avec de l’eau de charrée. On fait agir le soufflet pour bien rougir le
fond et quand on veut abréger l’ouvrage on charge le soufflet de trente ou quarante livres sur
son rebord pour le contraindre d’appuier son vent. On double ou triple ce nouveau charbons
tant que le fond est visiblement rouge après quoi on pose l’épine à la charrée continuant
toujours sans interruption.
Alors on emplit le fourneau de charbon jusqu’au raz. Puis on mest treize ou quatorze jusqu’à
15 livres de petits morceaux de métail sur le haut pour s’échauffer et ensuite fondre. Quand
cette mise est abbaissée de huit pouces, on jette du nouveau charbon pour remplir cette
vidange puis on ajoute de nouveau métail, on continue toujours de la sorte tant que

(p. 160)
l’ouvrage continue (durera) et ne pas discontinuer de souffler à raison que la matière reffroidie
se durcissant de sorte qu’il est impossible de la rendre liquide à la suite, formant en terme de
fondeur un GATEAU dans le fond du fourneau qui occasionne de le rompre à fait.
Comme le métail ne fond qu’à la rencontre du vent du soufflet, paressant une pluie qui
traversse le charbon ce que se voit par la tuyère aussi le meme vent attire des crasses ou terres
fondües qui offusquent très souvent son souffle, on détourne ces ordures ou loupes avec un
tisonnier un peu crochu par le bout.
A lors que l’on fond des cuivrailles ou autres matières mal purgées de leurs terestréités cela
donne la sujétion de ne pas quitter la tuyère, il faut otter ces crasses continuement ou elle se
pourroit boucher entièrement.
La glu qui surnage la matière est un espèce de verre grossièrement fondu qui s’attache
facilement au tisonnier et qui s’en détahce aussi facilement quand il a trempé dans l’eau
fraiche et qu’on le frappe sur quelques duretéz. Cette glu dije est comme un boulevart qui
empêche le vent de porter nuisance au métail fondu.
Quand on voit cette matière boüillonner au raz de la tuyère c’est signe que le bassin
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(p. 161)
est plain. On netoie les échenaux, on otte l’espine et la matière decend et forme l’ouvrage
qu’il y a ou un lingot.
Si on veut continuer de fondre on enduit la meme épine avec de la charrée éppaisse et on la
remet au tampon puis on bouche toujours de charrée les endroits vuides pour empêcher le
métail d’en sortir. On ne peut faire que trois fontes au plus de suite après lesquelles on netoie
le fourneau, on casse les loupe, on répare les lieux endommagés avec des tuilleaux et de la
terre bourrée, ce qui est ordinairement à la tuyère où le vent fait plus d’impression. Pour
recommencer on recuit et on si prend comme la première fois.
Un fourneau pareil ne peut contenir qu’environs de cent cinquante livres à la première fonte,
un cens à la seconde et soixante à la dernière qui sert pour des petites ouvrages tel que des
clochettes moulées en terre, des marbreaux pasliers qui supportent les pivots des moutons ou
charpentes qui enferme les anses des cloches.
On recuit toutes les petites ustencilles rouges. Elles en reçoivent toujours mieux la matière et
dans le sable cela n’est pas si nécessaire.
Au regard du fourneau quarréz barlong

(p. 162)
la tuyère est au milieu d’un des plus large côté haute d’un pied avec une ouverture de deux ou
trois doigts et longue de moitié du diamètre. C’est pour otter les crasses. On a soin di tenir du
charbon allumé qui bouche et qui empêche à l’air de reffroidir la matière.
Ces fourneaux sont faits de briques ou tuilleaux, haut environ de cincq ou six pieds. La
largeur se prend selon la force du soufflet qui doit toujours donner dans le fond du bassin. Les
fours à fer sont de cette façon mais avec cette différence que ces derniers sont trois fois plus
grands et avec deux soufflets conduits par une roüe à eau et des bascules. Celui qui veut
fondre chaud à ces sortes de fourneaux ne doit pas charger de beaucoup de matière à la fois,
de bien rougir le bassin et jetter de bon étaim dans la fusion et avoir du bon charbon, voilà
l’essenciel du travail d’affinage.
Il s’en fait d’autres en manière d’entonnoir dans le fond. Ceux là sont en l’air, on fait sortir la
matière par le bas. On nomme ces sortes de fourneaux fours à l’angloise.
La buze du soufflet doit être enfoncée à pouce ce dernier du dedans du four car plus ou moins
ne fait pas un bon effet. Faites attention à cet avis.

FONTE EN SABLE

Titre 24
De toutes les manières de fondre voici

(p. 163)
la plus facile et la moins coûteuse, moiennant que l’ouvrier ait de bons creusets qui sont les
principaux outils.
Il faut avoir de bon sable qui ait du corp et non trop terreux. On en prend une poignée que l’on
serre fortement et quand il ne se démembre pas facilement, il est bon. La couleur ne fait rien,
il doit prendre l’impression des linéamens de la main et les figures qui si rencontrent. Le
meilleure est à Chamussy, une lieüe de Laon est le plus fin de tous car il est comme de la
cendre musque. Il prend les traits facilement des ouvrages que l’ouvrier prétend imiter. Il doit
avoir des modèles de plomb, de bois etc…
Il faut des chassis qui sont en forme de moules à briques l’un sur l’autre avec trois broches.
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Ces chassis sont éppais selon l’ouvrage qu’on a à fondre et grand à proportion des models et
de la quantité qu’on se veut servir. Il s’en fait de fer ou de bois mais comme plusieurs
fondeurs recuisent le sable aux fines pièces, il est nécessaire qu’ils soient de fer et d’ailleurs
ils durent plus long tems.
Il faut avoir un four muré des quatre côtés avec un arche par dessous pour que l’air fasse
l’exercice de soufflet. Un bon demi pied ou plus à volonté, se pose un gril pour soutenir le
creuset et charbons!; un

(p. 164)
FIGURE XIX!: Représente un petit four disposé dans une cheminée et divers outils.

(p. 165)
bon pied plus haut que le gril est à peu près, voiés cette figure XIX. On la dispose sous une
cheminée affin que la fumée n’incomode pas l’ouvrier.
Deux paires de pincettes sont utiles, l’une pour prendre les creusets en travers par dehors et
les autres moitié dehors, moitié en dedans.
Ceux qui veulent se servir de soufflet le pourront mais il faut boucher l’arcade du bas affin
que le vent ne se perde pas mais il est dangereux outre qu’il double le déchet, il casse les
creusets.
La manière de mouler est d’avoir un coffre à sable et une large planche pour faire l’office de
table. On jette de l’humidité soit urine, soit petit lait, ou de l’eau simple sur le sable pour lui
donner un peu de moiteur on le bat, retourne et mélange tant que son humidité soit égale.
Ensuite on désassemble les chassis pour mettre celui à troux sur la fausse table, on arrange les
modèles# de sorte qu’il y eut un jet de haut en bas, les pièces étant à côtés on prend de ce
sable avec les deux mains en frottant pour que les modèles
En marge!: Pour une…

(p. 166)
ne se chargent pas celui qui n’est que grossièrement de mélez. Plusieurs le font passer par le
tamis grossier enfin on le serre fortement avec les doigts, le poing et lors qu’il y a suffisance,
on le bat avec un maillet de bois pour le durcir. On couppe la superficie avec un long couteau
puis on retrourne le chassis où l’on void toutes les pièces inserrées dans le sable, on serre les
bordages affin que rien ne lève, on coupe le jet et les évens puis on le poudre de charbons
broiés par tout, tant sur les figures que sur le sable du chassis. C’est affin que le second
chassis ne s’attache pas au premier.
Cette opération finie on rejoing les deux chassis ensemble par les broches pour remplir celui
qui est vuide en la manière du premier puis on le dessamble pour ouvrir la bosse qui s’est
empraint dans le jet et des évens du premier ensuite on lève les modèles avec la pointe d’un
couteau avec dextérités pour éviter de grosses baveures qui ne manqueront pas de si faire si
quelque bordage se lève hors de sa place.
On noirci avec un lumignon gros et ardant d’une lampe toutes les figures des chassis ou on les
recuit rouges selon

(p. 167)
la délicatesse de l’ouvrage. On ne rejoint les chassis qu’au moment qui précède le tems de
vuider le creuset.
On mest la matière dans le creuset pour le poser dans le fourneau sur un morceau de briques
ou tuilleau on arrange du charbon tout autour et meme au dessus du creuset, on les laisse
allumer et échaufer tous lentement. Il ne fait pas tant de tort au vaisseau chargé.
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On renouvelle le charbon s’il en est besoin et quand la matière est fondüe on l’écume avec un
ferrement contourné puis on jette quelque gros charbons dans le creuset pour empêcher l’air
de reffroidir en après on rejoint les chassis, on les enferme ou arrettez dans une chappe avec
des coins de bois.
On regarde avec un baton sec si la matière est claire et brillante on jette du sel de verre qui
fond et rend un feu bleu et subtilise la fusion extrémement liquide et quand le feu s’apaise on
prend le creuset avec les pincettes pour verser la matière dans les chassis subtilement ayant un
bâton pour détourner les charbons de tomber dans le jet et en un instant tout est formé, ou
manquez si les choses ne sont pas disposées en la manière prescrite

(p. 168)
on peut faire du sable à la méthode des anciens avec de la brique broiée, de la terre d’argille
mélée de fiente de cheval séchée puis recuite, broiée et attrempée d’eau salée et incorporée
avec de la charrée, les tuilleaux batus cendres de serment papier brulé, le sable ou arene de
rivière, cendres faites d’os de mouton, vieille farine subtilement broiée en poudre impalpable
puis arousez de vin ou d’urine. Tous ces mélanges sont bons à recevoir la matière fondüe, ils
enfermoient leurs chassis avec la fumée de térébentine de Venise comme encore plus grasse
que toutes autres huilles.
Il fondoient dans des fourneaux portatifs et aérez comme la plus aisée et pratique et la moins
dangereuse pour les creusets au cas qu’ils soient de mauvais usage par la nature d’une terre
mal conditionnée. On fait un mortier d’argille, de verre broiée et de fiente de cheval pour luter
les creusets et dehors et les bien faire sécher avant de les emploiés à la fonte. Cela les fortifie
admirablement bien et au cas qu’ils se fendent par les bords, on y attache un morceau de verre
qui supplée au déffaut que cause l’ouverture. Cette proffession est si commune par tout que je
n’en diray plus rien davantage sinon que je me serviré des avis de nos pères disant LUTUM
SAPIENTIÆ.

(p. 169)
MANIERE DE MOULER LES STATÜES

Titre 25
Je ne parlerez point ici de quelles sortes les anciens fondoient leurs métaux et en faisoient des
figures. L’on voit par ce que Pline en a écrit qu’ils se servoient quelques fois des moules de
pierres.
Vitruve parle d’une espèce de pierre qui se trouvoit aux environ du lac de Volsène et en
d’autres endroits d’Italie lesquelles résistoient à la violence du feu et dont on faisoit des
moules pour jetter diverses sortes d’ouvrages.
Depuis les anciens ouvriers les modernes qui onts travaillié en Italie et ailleurs y ont procédé
en différentes manières, le tems découvrant toujours des moiens plus aisé et nous pouvons
dire que l’on na jamais tenu une conduite si facile et qui perfectionne davantage les ouvrages
que celle que l’on observe aujourd’hui en France où l’on sait fondre et réparer toutes sortes de
figure d’une manière aussi facile et belle que tout ce qui se void d’antique. Pour jetter en
bronze une statüe ou quelque autre ouvrage, l’on fait dehors un model avec de la terre grasse
préparée par des potiers qui mellent du sable pamri pour empêcher

(p. 170)
que le modele ne se fonde et ne se casse en séchant. La meilleure terre que l’on emploie à
Paris pour cela se prend à Arcueil et le sable à Belleville.
Lorsque le modele est fini et que le sculpteur est content de son travail on le moule avec du
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plâtre pendant qu’il est frais parce qu’en séchant les parties se retirent et s’amaigrissent on
commance par le bas de la figure qu’on revest de plusieurs pièces et par assises comme depuis
les pieds jusqu’aux genoux selon néanmoins la grandeur du modèle car quand les pièces sont
trop grandes le platre si tourmente. En après lon continue les assises tant que l’on est aux
épaules sur lesquelles on fait la dernière assise qui comprend la teste.
Il est à remarquer que si c’est une figure nüe et dont les pièces qui forment le moule étantes
assés grandes se puissent dépoüiller aisément. Elles nonts pas besoin d’être recouvertes d’une
châpe mais si sont des figures drapées ou accompagnées d’ornemens qui donne de la sujétion
et qui oblige à faire quantité de petites pièces pour être dépoüillées avec plus de facilités. Il
faut alors faire de grandes châpes c’est-à-dire revétir toutes ces petites pièces avec d’autre
plâtre par grands morceaux

(p. 171)
FIGURE XX!: Représente une staute de bronze dans une fontaine et en arrière-plan, un
arbre. Au bas, dans un phylactère!: CAVILLIER PINXIT

(p. 172)
qui renferment les autres et huiles tant grandes que petites par dessus et dans les joins affin
qu’elles ne s’attachent pas les unes aux autres.
On dispose les grandes pièces ou chapes de telle sorte que chacune d’elle en renferment plus
petites auquelles on attache de petits anelets de fer pour servir à la dépoüille plus facilement et
à les faire tenir dans les chapes par le moien de petites cords ou ficelles qu’on attache aux
annelets et qu’on passe dans les chapes. On marque aussi les grandes et les petites pièces par
des entailles chiffre ou lettres pour les recônêtre et pour les mieux assembler.
Quand le creux ou moule de platre est fait à la manière que je viens de dire, on le laisse
reposer et lorsqu’il est bien sec et qu’on veut s’en servir. Ceux qui sont curieux de leurs
ouvrages ne se contentent pas de les froter d’huile mais emboivent toutes les petites pièces de
cire en chauffant leur moule et mettant de la cire dedans. On fait cela pour rendre l’ouvrage de
cire qu’on y veut jetter plus beau et plus parfait car lorsqu’on le forte seulement d’huile, la
figure de cire devient ordinairement farineuse parce que la cire aspire toujours quelques
parties du plâtre ou bien le plâtre aspire une partie de la cire ce qui cause un déffaut encore
plus notable dans la figure et fait que le jet ne peut être si beau.

(p. 173)
Le moule étant donc huilé ou plutot embû de cire lorsqu’on veut travailler à faire une figure
de bronze l’on assamble dans chaque grand morceau de la châpe toutes les petites pièces qui y
entrent lesquels d’abord on frote d’huile avec un pinceau puis un autre pinceau l’on prend de
la cire fondue qui est composée, c’est-à-dire que dans six livres on mest une livre de saindoux
et une livre de poix bourgogne suivant la saison car en été la cire se peut presque travailler
seule les autres drogues n’étant que pour la rendre plus maniable et facile à réparer de cette
sorte. De cire fondue soit simple soit composée l’on en couche doucement avec un pinceau
dans toutes les pièces du moule jusqu’à qu’il y en ait l’épaisseur d’un sol après quoi l’on
prend de la meme composition dont l’on a fait des gateaux d’une égale éppaisseur selon qu’on
désire que la bronze vienne qui est pour l’ordinaire de trois lignes. Lesquels gateaux l’on mest
dans les creux ou moules les incorporant avec les doigts contre la cire qui a étée couchée avec
le pinceau en sorte qu’ils les emplissent entièrement et également. Tous les creux ainsi
remplis l’on a une grile de fer qui doit être plus large que la base de la figure qu’on veut faire
d’environ

(p. 174)
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de trois ou quatre pouces. Sur le milieu de cete grile on élève une ou plusieurs barres de fer
contournées selon l’attitude de la figure et percées d’espace en espace pour y passer des
verges de fer de telle longueur qu’on juge nécessaire affin de maintenir l’ame ou noiau de ce
que l’on veut jetter.
Les anciens faisoient tous les noiaux ou ames de leurs figures de terre à potier composée de
fiente de cheval et de bourre bien batües ensemble dont ils formoient une pareille figure que
celle du modèle. Lorsqu’ils avoient bien garni cette ames de pièces de fer en long et en travers
selon son attitude ils l’écorchoient, c’est-à-dire qu’ils diminuoient ou otoient autant de son
épaisseur qu’ils en vouloient donner à leur bronze. Après avoir laissé sécher cette ame, ils la
revêtoient tout autour des pièces et morceaux de cire qu’ils tiroient des creux et qu’ils
disposoient comme je diray ci après. Cette manière de construire le noiaux se pratique encore
par quelques fondeurs, principalement pour les grandes figures de bronze parce que la terre
résiste mieux à la violence du feu et à la force de la bronze que ne fait le plâtre dont on se sert
ordinairement pour les moiennes figures et celles qu’on veut jetter en or ou en argent.
Cependant comme on na pas lieu de faire souvent des statües d’une excessive grandeur

(p. 175)
les fondeurs se servent aussi pour celle de bronze de plâtre bien batu avec lequel ils mèlent de
la brique aussi bien batüe et bien sasser et pour travailler de manière, ils y procèdent ainsi.
On prend les premières assises du moule remplies des éppaisseurs de cire comme il a été dit
lesquelles on assemble de bas en haut sur la grile autour de cette barre de fer qui doit soutenir
le noiau les sêrant fortement ensemble avec des cordes de crainte que les pièces ne se
détachent les unes des autres lorsqu’on vient à faire le noyau.
Pour former le noiau dès le momens que l’on a disposé la première assise des creux et qu’on
les a élevés les un sur les autres, on verse du plâtre détrempé bien clair et mélés avec de la
brique batüe et sassée comme jai déjà dit car la brique fait que le plâtre résiste au feu et
l’empêche de pousser.
Lorsqu’on a rempli la première assise du creux on eslève la seconde qu’on remplit de la
meme sorte ainsi continuant d’assises en assises à élever toutes les pièces du moule et former
le noiau en meme temsq avec du plâtre et de la brique batüe l’on

(p. 176)
va jusqu’au haut de la figure.
On élève de la sorte toutes les pièces du creux les unes sur les autres, d’assises en assise afin
de mieu conduire le noiau et pour le soutenir on passe de tems en tems des verges de fer dans
les principales barres dont j’ai parlé.
Quand toutes les pièces du moules sont assemblées et que tout le creux est rempli, on défait
les châpes et toutes les parties du moule en commançant par le haut et finissant par le bas de la
sorte meme qu’on a procédé pour les assembler et alors la figure de cire paroit toute entière
qui couvre l’ame qui est au dedans.
Il faut réparer la figure et la rendre semblable au modele sur lequel elle a été faite et meme le
sculpteur peut encore en perfectionner toutes les parties en y ajoutant ou en diminuant pour
donner plus de grace et d’expression à certains traits car pour les atitudes et la disposition des
membres on ne peut plus changer.
Etant dans sa perfection on pose les jets et les évens. Les jets sont des tuiaux de cire qu’on fait
de la grosseur du pouce de iamètre pour les figures grandes comme nature. Car on les
proportionne à la grandeur de l’ouvrage et meme des parties du corp où on les mest. Les
évens sont aussi des tuiaux

(p. 177)
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mais un peut moins gros. On fait les tuiaux dans des moules de plâtre de telle grandeur qu’on
veut, puis on les coupe de la longueur de quatre ou cincq pouces de long ou environs. On
prend ceux qui doivent servir pour les jets que l’on arange les uns au dessus des autres à six
pouces de distance en droite ligne le long de la figure et quelquefois plus près quand il y a de
la draperie et qu’il est besoin de beaucous de matière.
Quand ces tuiaux sont apliquéz et soudéz avec de la cire contre la figure en sorte que le bout
qui n’est pas soudéz relève en haut, on a un grand tuiau d’égale grosseur qui s’attache contre
les estrémités de ces petits tuiaux et qui prend depuis le bas de la figure jusqu’au haut. Tous
ces tuiaux grands et petits servent pour les jets de la matière et l’on en fait aussi trois ou
quatre autour d’une figure selon sa grandeur et sa disposition mais en meme tems que l’on
place ces tuiaux pour servir de jets il faut aussi appliquer vis à vis et à côté c’est-à-dire sur la
meme ligne et à quatre pouces près les moindres tuiaux qui doivent servir d’évens lesquels se
soudent contre

(p. 178)
la figure et contre un grand tuiau qui va du bas en haut comme ceux des jets et parce qu’il faut
que toute la cire venant à fondre sorte du moule comme il sera dit ci après l’on est exact à
bien garnir de ces sortes de tuiaux les extrémités saillantes de toutes les parties et éloignée du
cors de la figure comme peuvent être les bras, les doigts, les draperies et autres choses dont il
faut que la cire puisse sortir soit par des tuiaux particulier qui decendent jusqu’au bas du
moule soit par les grands tuiaux qui vont du haut en bas de la figure on fait que tous les tuiaux
sont creux affin d’être plus légers car ils pourroient aussi bon pleins que vuide mais ils
seroient trop pezants. On en mest aussi une quantité sufisante autour de la figure tant pour les
jets que pour les évens prenant garde à les placer autant que l’on puis dans les parties où il
faut davantage fournir de bronze et qu’ils soient aussi les plus aiséz à réparer et comme l’on
fait comme j’ai déjà dit beaucoup plus petits ceux qui doivent servir pour le visage et pour les
mains.
Après avoir rangé tout ces différents tuiaux le long de la figure l’on fait que les grands tuiaux
montans destinéz pour les jets se terminent en haut et que se rencontrant ensamble ils se
joignent à cincq ou six pouces

(p. 179)
au dessus de la figure par le moien d’une espèce de godet ou coupe fait de cire de trois ou
quatre pouces de haut avec autant de diamètre au fond de laquelle on les soude. Ce godet sert
d’entrée à la matière qui se communique en meme tems aux deux tuiaux. Ainsi s’il y a quatre
tuiaux montans pour les jets on fait deux espèces de coupe plus ou moins selon ce qu’il plait à
l’ouvrier pour faire couler le bronze par toute la figure.
Pour les tuiaux des évens, on les laisse sortir au haut de la figure et surpasser les autres. Il
n’est pas besoin d’être joins ensemble ni de godet. Cependant il en seroit nécessaire parce
qu’il ni auroit pas de tant de troux à boucher.
La figure de cire ainsi bien réparée et garnie de jets et d’évens, l’on prend une composition de
potée faite des deux tiers d’argille rouge et l’autre tier sera de ciment de creusets bien piléz et
réduits en poudre qui ne se mest qu’après la terre est bien passée par un étamis. Voiés au titre
9. On la détrempe dans un vase convenable en consistence d’une couleur à peindre assez
claire puis avec un pinceau, l’on en couvre exactement toute la figure comme aussi tous les
tuiaux des jets et des évens.

(p. 180)
Cela se fait par plusieurs fois remplissant avec grand soins les petites fentes que se font à
mesure que cette composition se sèche. Quand toute la cire est bien couverte l’on mest par
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dessus avec le pinceau une autre sorte de composition plus épaisse et qui a plus de corp, elle
se fait de meme matière que celle dont on vient de marler mais on y mèle de la fiente de
cheval. Celle la étant sèche on en met une autre et ainsi on réitère de meme jusqu’à sept ou
huit fois. Enfin on en mest avec la main de plus épaisse toujours composée de terre franche et
de fiente de cheval dont l’on fait deux couches mais il faut qu’elles soient toutes bien séchées
auparavant que d’en metre une autre et prendre garde de ne laisser aucunes parties soit du nud
ou de la draperie qui ne soit également couverte de toutes les différentes couches dont j’ai
parlé.
Après cela on a plusieurs barres de fer plâtes de la hauteur de la figure qui s’attachent par en
bas à des crochets qui doivent à côté de la grile sur laquelle toute la figure est posée et qui
montent jusqu’au haut des jets. Il faut que les bâres soient éloignées de six ou sept pouces les
unes des autres et contournées selon l’attitude de la figure en sorte qu’elles joignent contre le
moule et viennent par le

(p. 181)
haut à s’atacher ensemble à une espèce de cercle ou bande de fer qui prend dans les crochets
de chaque bâres ensuite l’on ceint et l’on environne la figure avec d’autres bandes de fer
d’espace en espaces et distantes l’une de l’autre de sept ou huit pouces. Ces bandes doivent
être aussi contournées suivant la disposition de la figure et atachées avec du fil de fer aux
barres qui montent en haut. Lors sont toutes jointes ensembles et en état de soutenir le moule
on prend de la grosse terre franche bien fientée et bourrée dont on couvre tout le moule et les
barres de fer en sorte qu’il ne paroit plus qu’une masse de terre qui doit avoir en tout quatre
ou cincq pouces d’éppaisseur.
Mais il est à remarquer que lorsqu’on veut jeter une figure nüe qui est posée seulement sur les
deux jambes il faut la garnir au droit des jambes et des cuisses avec beaucoup plus de terre
qu’au droit du corp parce que venant à cuire le moule la partie d’en bas étant plus aisée à
chaufer que le milieu du corp. Il arriveroit qu’avant que le noiau qui est au droit du ventre et
des épaules eut sa cuisson nécessaire. Les jambes et les cuisses qui ont bien moins de grosseur
seroient brulées et consumées du feu lorsque le tronc de

(p. 182)
la figure ne commenceroit qu’à s’échaufer et ceci est un avertissement qui doit servir à toutes
les différentes œuvres qu’on peut faire affin de s’y conduir avec jugement et de remédier de
bonne heure aux accidens qui peuvent arriver en pareille rencontre.
Lors que le moule est donc âchevé de la manière que je viens de dire lon creuse une fosse de
figure quarrée et de la grandeur nécessaire pour le contenir mais il faut qu’il y eut un piés au
moins ou piés et demi de vuide tout autour et qu’elle soit plus profonde que le moule na de
hauteur car tout au bas il doit avoir le commancement ou arche de la grile du fourneau qui
aura son ouverture en dehors, c’est-à-dire éloigné du trou du moule de la largeur du fourneau
et au-delà meme. Au dessus de l’arcade, environs deux piés il y aura une forte grile de fer
placée solidement pour soutenir le bois. Ce quarré est pour recuire la figure.
Après que la grile est posée sur le fourneau au bas de la fosse, on y decend le moule avec les
engins nécessaires et les précautions qu’on doit prendre pour cela et ensuite tous les tuiaux qui
servent de jets et d’évens on mest des terrines ou autres choses pour recevoir la cire qui doit
sortir. Cela fait, on couvre la fosse avec des planches et

(p. 183)
et alument un feu lent et fort médiocre sous la figure. On l’échauffe et tous les creux où elle
est, c’est-à-dire qu’il faut faire plusieurs planchers autour de la figure sans toutefois
l’approcher là où on mest du charbon pour lui donner une chaleur modérée de telle sorte que



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

378

la cire puisse fondre et sortir du moule sans qu’il en reste aucune partie et aussi qu’elle ne
s’échaufe pas si fort qu’elle vienne à bouillonner parce qu’elle pourroit s’attacher au moule et
ainsi faute de sortir entièrement elle ne manquerois pas de causer de la difformité à la figure
quand on viendroit à la fondre, c’est-à-dire y faire couler la matière et l’achever.
Lorsque l’on juge que toute la cire est fondüe ce qui se connoit par la quantité qu’il en sorte
(car il faut pezer auparavant la cire qu’on emploie), on otte les terrines et l’on bouche avec de
la terre bourrée tous les troux par où la cire a coulée. Ensuite l’on remplit tout le vuide de la
fosse qui est entre le moule et les murailles avec de petits morceaux de briques qu’on y jette
sans aucun arragment et lorsqu’il y en a jusqu’au haut on fait un feu de bois, dans le four au
dessous de la figure. Comme la flâme est interompüe par les morceaux

(p. 184)
de briques, elle ne peut monter avec tant de violence ni endômager le moule, mais seulement
elle communique sa chaleur en traverssant tous les morceaux de briques qu’elle échauffe, de
telle sorte qu’enfin ils deviennent tout rouges et le moule meme. Après que le feu a esté alumé
environs de vingt quatre heures et qu’on void que les briques et le moule de la figure sont
alumés jusqu’au haut on laisse éteindre le feu et refroidir le moule en otant toutes les briques
que l’on avoit mises autour. Lorsqu’il na plus aucune chaleur on jette de la terre dans la fosse
pour remplir le vide qu’occupoit les briques. On observe la meme conduite qu’à enterer les
moules de cloche, voiés au titre 16 mais avec plus de prudence et de précautions.
Pour fondre le bronze on a un fourneau à côté de la fosse du moule bâti en la manière
suivante. On doit premièrement creuser un trou de hauteur environs de six à sept piés éloigné
du moule à proportion de la quantité que l’on aura à fondre ce qui se cônetra en pezant la cire
qui aura été emploiée au moule de la figure, savoir que pour une livre de cire il faut dix livres
de matière sans le déchet. L’adition faite du total l’on emprunte à la brochette de poid la
quantité avec le compas, on éstend dix neuf ou vingt parties en arrière de la fosse du moule du
côté meme que l’on voudra

(p. 185)
ouvrir le quarré de la grile au dernier et meme au-delà. On fera l’ouverture grande de trois
piés diamétral. Au dela de la quarré, toujours en arrière on le continuera deux fois plus large
et long, c’est pour exciter l’air à faire bruler le bois dans le fourneau. Ensuite on fait un arche
au fond de cette fosse de deux à trois piés de hauteur au dessus de laquelle on laisse un vide
pour placer les carreaux sur la massonnerie qui sera continué de bas en haut et autour du
quarré de la chauffe qui porra avoir en dedans deux piés et demi pour son diamètre.
Alors que cette massonnerie sera élevée de quatre piés ou plus (à proportion de la longueur du
bois), c’est-à-dire au dessus du gril de fer, on fait une arcade grande de piés et demi du côté
du four par où la flame se communiquera au four meme. cet arche estant achevé on cmmance
l’âtre ou rez de chaussée. La manière de le construire est de faire un fond de terre franche uni
et bien batüe sur laquelle on massonnera des briques cuites que l’on fera joindre de telle sorte
que la matière n’entre pas dans les joins. On le fait creux du milieu et un peu de pante du côté
de l’épine ou tampon. On a un compas de bois ou on prend une ficelle pour marquer le rond
que l’on occupera de massonnerie en manière des fourneaux à fondre les cloches

(p. 186)
voiés au titre 15. Il est à remarquer que la châpe doit être haute de quatre bons pié&s avec
deux portes aux côtés et deux bouches à côtés du tampon pour atirer la flâme.
Le fourneau et la grile étant ceintréz et achevéz en voûte bien doubléz solidement on doit faire
un bon feu pour recuire le fond, ce qui se doit continuer trois fois vingt quatre heures lui
donnant néanmoins quelque relâche pour laisser consûmer la braise que le bois aura produit.
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Ensuite de quoi on doit laisser refroidir le four et le laver avec de la charrée ou cendres de
tourbes de tâneurs pour réparer les défauts que le recuit pouroit avoir fait à l’âtre.
Il agis beaucoup de bien placer la matière dans le four affin que la flamme pénètre partout. Il
dispose mieux toutes les pièces à fondre et échaufe de telle sorte l’âtre que le fondu ne durcit
pas. Au contraire il oblige celui qui est en masse de se rendre liquide, on laisse les creux de
l’âtre vuide, c’est-à-dire qu’on ne les occupe pas de lingots ni morceaux affin que le métal
fondu qui doit decendre se subtilise davantage et par ce moien avancera la fonte. Le reste se
finis comme il est dit au titre 19.
Quand la matière a rempli le moule on la laisse entièrement refroidir. Ensuite on travaille à
l’écroter et scier les jets et évens le plus proprement qu’on puis. En après on

(p. 187)
l’écure avec de l’eau et du grais et avec du bois tendre et moileux on les netoie partout. Quand
se sont des petites figures on les lave avec de l’eau forte et lors que cette eau a fait son effet on
la relave avec de l’eau commune étant bien netoiée on répare celles que sont nécessaires
d’être réparées car les grandes figures ne se réparent pas toujours.
Les outils dont on se sert pour cela sont des burins, des échopes, des ciselets, des poiçons, des
riffloirs qui sont ciseaux et espèce de limes.
Après qu’elles sont bien réparées et metoiées on leur donne si l’on veut une couleur. Il y en a
qui prennent pour cela de l’huile et de la sanguine, d’autres les font devenir vertes avec du
vinaigre mais avec le tems, le bronze prend un vernis qui tire sur le noir.
Le meilleur vernis qu’on puisse se servir à de moiennes figures est le suivant. Ayés un
chaudron de fer ou de cuivre, emplissez le de viele fente humaine et d’urine en faisant boüillir
cette matière. On fait recevoir la fumée à la figure qui la vernis extrémement bien.
Celles qu’on veut dorer se dorent en deux façons, ou d’or en feüille, ou d’or moulu qui est la
plus belle et la meilleure façon dont on se sert pour les petites ouvrages. L’on

(p. 188)
prend une portion du meilleur or et sept portion de mercure. En ceste sorte de travail estant
bien incorporé ensemble on fait chaufer la figure ensuite on a une spatule que l’on trampe
dans l’eau forte affin que cette mixtion si attache et par ce moien on en couvre la figure qui la
blanchit. En la réchaufant sur le feu, le mercure s’exhale et elle demeure dorée. Quand à
l’autre manière qui se pratique pour les grands ouvrages et pour ceux que l’on ne veut pas
faire grande dépence, on grate la figure avec des petites limes pour l’aviver, c’est-à-dire la
rendre fraiche et nette puis on la chauffe et l’on couche une feüille d’or dessus, ce qui se
réitère jusqu’à quatre fois.
Pour les belles statües de bronze l’aliage des métaux se fait moitié cuivre jaune et moitié
cuivre rouge. Les Egyptiens qu’on dit avoir été les inventeurs de cet art metoient les deux tiers
de laiton et l’autre tier de cuivre rouge. On trouve plusieurs mines de cuivre qu’on nomme
aussi airain en Europe, mais particulièrement en Suède. Il en vient aussi des Indes ou du
Japon qui est le plus estimé.
Ce métail est dur, sec et pesant. Il se trouve en poudres et en pierres que l’on lave pour le
netoier de la terre qui y est mellée. On le fait fondre ensuite à grand feu puis on le jete dans
des échenaux. Pour la rendre plus pure on la fond jusqu’à trois fois. Alors on la nomme cuivre
de rozette.

(p. 189)
Pour en faire ce qu’on appelle bronze on y melle quatre livres d’étaim fin avec un peu
d’antimoine. Cela le durcit et le fait propre à faire des figures. Les quatres livres d’étaim fin
sont pour chaque cens livres de rozette.
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Pour en faire du cuivre jaune on mesle de la calamine qui est une terre jaune qu’on trouve au
pays de Limbourg avec laquelle on le fond. Cette terre en augmente le poid de dix pour cens.
On l’appelle alors laiton. On fait avec ce dernier une infinités d’ouvrages mais il est trop
commun pour en faire un plus grand détail.
Le bon cuivre rouge doit être battu et non en rozette quand on veut l’emploier à faire des
statües. Il ne faut pas non plus se servir de l’arcot quand il est aliéz avec le plomb. Le cuivre
rouge se forge à froid et à chaud et le letton ne se bat qu’à froid et se casse à chaud. Il y a une
certaine pierre métallique qu’on appelle zein qui vient d’Egypte et qui tenit le cuivre rouge
d’un jaune encore plus beau que celui de la calamine mais comme elle est plus rare on ne sen
sert que pour les fines ouvrages. On le nomme métal de prince et ressemble au tombal ou
vermeil doré.
On pouroit croire que se seroit avec cette sorte de pierre dont l’auricalcum étoit composé car
bien que quelques auteurs parlent

(p. 190)
de l’auricalcum comme d’un métal simple et naturel. Néanmoins tous ceux qui en ont veues
en parlent si différament qu’ils laissent toujours de penser que c’est une composition de
cuivre avec un autre métail ou quelques terres que Festus nomme cadmea terra et
Théophanus de orbibus in andira, duquel y a une terre dans ce pays, laquelle mélée avec le
cuivre fait l’auricalcum.
Il y avoit une autre composition de métal que les anciens nommoient Electrum et qui étoit le
plus fin de tous. Elle étoit faite des deux tiers d’argent et d’un tier de cuivre. Les statües de
cuivre corinthien étoient fort estimées parce qu’on tenoit que parmi ce cuivre il y avoit
beaucoup d’or et d’argent mélés mais le cuivre n’a pu être en usage qu’après que Luciu!!s
Nummus eut brulé la ville de Corinthe et que par cet embrasement ce qu’il y avoit de statües
et d’autres ouvrages de diférents métaux fondirent et se meslèrent ensemble.
Si l’on veut faire des petites statües de bronze on fait fondre de la cire que l’obn jete dans un
moule de plâtre, on la tourne dedans pour lui donner un peu d’éppaisseur en retirant la figure
de cire tout d’une pièce mais qui est creuse. On la remplit de plâtre qu’on laisse bien sécher
pour servir de noiau. Le reste se conduit comme pour faire les grandes figures. Ce titre est
extrait

(p. 191)
des principes d’architectue de monsieur Félibien, un de l’académie roiale des sciences à Paris.
Je me suis servi de son stil à raison qu’il est plus parfoit que celui que j’aurois pu composer
moi-meme.
L’étaim entrant en composition avec le bronze peu ou beaucôus suivant les différentes
ouvrages qu’on veut faire. Je trouve à propos de dire que c’est un métal imparfait mais blanc
qui est plus dur que le plomb et moins que l’argent qui participe de la nature des deux. Aussi
s’en trouve til dans les mines de l’un et de l’autre.
L’étain de Cornouaille, province d’Angleterre et celui des Indes en petits chapeaux sont
meilleurs que celui d’Allemagne qu’on ne transporte qu’après qu’il a servi à colorer les
feüilles de fer blanc, ce qui en consomme les plus fines parties.
L’étaim fin ou sonnant est le meilleur et par les règlements il doit être marqué sous l’ouvrage
qu’on en fait et l’étaim commun doit être marqué par dessus.
L’étaim d’antimoine est celui où l’on a mélés un peu d’antimoine qui le blanchit qui le durcit
et le rend cassant.
L’étaim est ami des métaux. Il s’incorpore facilement en eux et ne s’en sépare que très
dificilement. Les chimistes le nomment le
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(p. 192)
métal de Jupiter et le cuivre métal de Vénus croiant que les deux métaux ont du raport à ces
deux planettes.
Pour bien connetre l’étaim on fait fondre un petit endroit avec un morceau d’acier d’acire ou
fer pointu grossièrement. S’il est noir à œil de perdrix, il est fin mais s’il est blanc il ne l’est
pas. Le cri qu’il fait en pliant est encore un indice qu’il est fin.

COMPOSITIONS UTILES AUX FONDEURS

L’EAU FORTE
On égruse du sel que l’on jete dans un vase de bois fort mince mis dans un plat vernissé.
Ensuite dans un lieu humide pour faire fondre le sel. On prend l’eau qui se trouve dans le plat
vernis et on la mest dans une fiole de verre avec une portion de sel armoniac. Cela travaille un
espace de tems. Quand ce dernier est fondu on jette du sublimé corrosif. Plus la dose est forte
et tant mieux l’eau forte est mordicante et bonne.

POUR ETAIMER LE CUIVRE
On fait fondre du sel armoniac dans 

(p. 193)
du fort vinaigre pour laver la pièce que l’on veut blanchir d’étaim. En après on fait fondre de
ce dernire là où on trempe l’ouvrage. On réitère pour lui donner tel épaisseur que l’on veut.

VERNIS EN COULEUR D’OR
On prend deux gros de sandarac, gros et demi de saffran en branche, deux gros de carabée,
trois gros de benjoin, un gros de gomme laque en graine et une chopine d’esprit de vin.
On concasse les drogues pour les mêtre dansn une forte et épaisse bouteille de verre qu’on
bouche d’un tampon de liège et ensuite coifée d’un parchemin affin que l’esprit de vin ne
s’évapore pas. On ne doit pas emplir la bouteille à fait, cela la feroit casser.
On la fait boüillir au bain-marie pour la faire décroitre d’un quart. D’autres la font bouillir à la
flamme, d’autre sur des cendres chaudes. Il n’importe, quand elle est diminuée de ce qui a été
dit on la passe dans un linge fin et ensuite on la mest dans une fiole bien nette.
Quand on veut dorer on avive ou on dégraisse le cuivre avec du sel et de la mie de pain,
ensuite on la châufe tant qu’on y puisse

(p. 194)
durer la main, ensuite avec un pinceau on en donne une couche ou deux puis on le rechâufe.
Ceste dorure n’est pas de longue durée à moins qu’elle ne soit enfermée. Ce vernis est encore
plus beau sur le bois mais on donne une couche de colle boüillante auparavant sur le bois, on
la laisse sécher puis on donne une telle couche qu’on veut en réitèrant plusieurs fois.

BRONZE EN COULEUR D’OR
Prenez douze dragmes de gomme, élémens que vous ferez fondre, une once de mercure crud,
sel d’armoniac deux onces. Mélez le tout dans une fiole de verre, laquelle vous luterez avec
du bol et du blanc d’œuf, posez le dans un pot plein de cendres. Faites fondre le tout et étant
fondu, ajoutez de l’orpiment et du laiton en limaille à discrétion. Le tout étant bien meslé
ensemble appliquez le avec le pinceau sur ce que vous voulez dorer. Extrait de l’Emery.

POUR ARGENTER LE CUIVRE
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Prenez pour quinze sols d’argent pour deux sols d’eau forte, pour cincq sols de sel armoniac,
pour cincq sols de tartre de Montpelier

(p. 195)
mélés tout ensemble dans un vaisseau vernis ou de verre et quand on voudra s’en servir, faut
aviver la pièce et la froter avec de l’eau et du sel commun puis on applique le mélange avec le
doigt en le frotant. Ensuite on le lave dans l’eau claire et on essiue bien. On avertit l’ouvrier
que le vernis s’otte avec de l’eau chaude.

POIDS DES BATANS

A une cloche de cens livres on donne 8 livres
A celle de deux cents on lui donne 10
A celle de trois cents on donne 12
A celle de quatre cens on donne 16
A celle de cincq cens on donne 20
A celle de six cens on donne 24
A celle de sept cens on donne 28
A celle de huit cens on donne 32
A celle de neuf cens on donne 36
A celle de millier on donne 40
D’un millier à deux millier on donne 3 livres 1/2 pour chacun cent
De deux à trois milliers on donne 3 livres pour chacun cent
De trois à quatre milliers on donne 2 livres 1/2 pour chacun cent
De quatre à cincq milliers on donne 2 livres pour chacun cent
De cincq à six milliers on donne 1 livre 1/2 pour chacun cent. On suppose les cloches bien
fondües pour supporter ces poids

FIN

(p. 196)
TABLE DES MATIERES CONTENUES EN CE LIVRE

Du compas et brochete de poid                   feuillet 3
Des accords et fausses brochettes                feuil 4
Des échantillons                                          feuil  12.24
Observations sur les échantillons               feüil 39
Manière de couper les échantillons et de les placer en efforcefeuillet 46
La disposition et nature des terres              feuil 54
Du noiau entier                                           feüillet 57
Fausse cloche et de ce qui en dépend         feüillet 71
De la potée                                                  feuillet 75
Manière de graisser                                    feuillet 78

(p. 197)
Les ornemens de moule                              feüil 83
Des châpes en général                                feuil 86
Les anses                                                    feüillet 92
Elévation de châpe                                     feüil 100
Fourneaux de suppression                         feüil 115
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L’enterrement de moule                             feüil 125
Le métail                                                    feuillet 129
Disposition à la fonte                                 feüil 131
Des fontes                                                  feüillet 133
Les raccords                                              feuillet 141
Timbres et mortier d’apoticaire                feuillet 144
Des tours à bras                                         feüil 150

(p. 198)
Le purgatoire                                            feüillet 156
Fonte en sable                                          feüillet 163
Manière de mouler les statües                   171
L’eau forte                                                feuil 195
Pour étaimer le cuivre                              feuil ibid
Vernis en couleur d’or                             feuil 196
Bronze en couleur d’or                            feuil 197
Secret pour argenter le cuivre                  ibid
Poid des batans des cloches                     198

(p. 199)
En bas de page, peut-être d’une autre main
Observation pour couler une cloche dont on a laissé le moule pour une autre fonte. Il faut
défaire l’anneau et remettre le feu dans le noyaux et enlever la cendre et le relaver et le
cendrer de nouveau et replacer l’anneaux et toujours boucher l’entrée du noyaux avec de la
terre forte et qu’il faudra sécher pour lui donner cuisson et un peu de cuisson à la châpe avec
de la patte. Aussi non vous aurez des plaques au dedans et dehors et vous ne la cuirez pas.

(p. 200)
VERNIS POUR LE CUIVRE
Prenez demie once de terra merata
Sandarac deux dragmes
Arconçon ou colophane demie dragme
Safran douze ou quinze grains
Roucou dix grains
Esprit de vin deux onces
Faites bouillir le tout dans une phiole un boüillon
On avive le cuivre avec du vinaigre
Val St Pierre

FIN

(p. 201)
(p. 202)
Ces deux dernières pages portent dessin et signature des différents propriétaires de
l’ouvrage.
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(p. 203)
Pour faire des figures sur des ances il faut un tiere d’argille franche et un tier de sable et un
tier de calsin écrasé fin et battre tous cela ensemble et la rendre comme terre ferme avec
l’urine d’enfant masle et poudre de ecrasseures de calsin dessus va du charbon, ecrassé et
apliquer la terre sablé dessus la figure. Vous pouvez la faire rougir pour couler le métail faut
dégraisser.
Secret recueilli par moi
Louis Cavillier, fondeur.
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ANNEXE I C
FIGURES PRESENTES DANS LE MANUSCRIT

DE 1726
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frontispice du manuscrit Cavillier

figure 1
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figure 2

figure 3
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figure 4

figure 5
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figure 6

figure 7
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figure 8

figure 9



Annexes

391

figure 10

figure 11



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

392

figure 12

figure 13
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figure 14

figure 15
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figure 16

figure 17
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figure 18

figure 19
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figure 20
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ANNEXE II
LE MANUSCRIT MS. 20 DE BOULOGNE

II a : Vues de la page enluminée du manuscrit (recto et verso)

II b : descriptif du manuscrit et transcription du texte de l’enluminure
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ANNEXE II A
VUES DU MANUSCRIT
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Recto du folio 2 du manuscrit ms. 20 de la bibliothèque municipale de Boulogne
(photographie : Bibliothèque Municipale de Boulogne sur Mer)
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Verso du folio 2 du manuscrit ms. 20 de la bibliothèque municipale de Boulogne
(photographie : Bibliothèque Municipale de Boulogne sur Mer)
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ANNEXE II B
DESCRIPTIF DU MANUSCRIT

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’ENLUMINURE
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Annexes
Le but de cette annexe n’est pas de réaliser la publication de cet ouvrage. En effet, il est très important et 
touche plus à des questions de théologie qu’à des questions nous concernant directement. Nous nous bor-
nerons donc à présenter ici l’ouvrage et les parties qui nous intéressent. Une publication complète serait 
nécessaire. Il conviendrait de réunir des spécialistes de divers horizons : théologiens, spécialistes de l’organo-
logie...
Ce psautier a été réalisé pour Odbert, abbé de l’abbaye St Bertin de St Omer dans le Pas-de-Calais. Il n’a pas 
pour l’heure fait l’objet de publications complètes à notre connaissance. Nous trouvons une mention et une 
étude rapide des lettrines dans HUBERT et al., 1968 et il est mentionné dans la chronologie du Guide de la 
musique au Moyen-Age (FERRAND, 2001). Odbert a été abbé de l’abbaye de St Bertin de 987 à 1023.

Cet ouvrage est constitué de deux cent trente et un feuillets de parchemin au total. L’ensemble de ces feuillets 
sont reliés dans un reliure de cuir remontant sans doute au XVIIIe siècle. Cette reliure porte sur la tranche le 
titre : PSALTERIUM GLOSSATUM.
Les folios utilisés pour la réalisation mesurent au total 30cm sur 40 et la partie utilisée mesure 23cm sur 30 
seulement. La partie utilisée de tous les folios est délimité par un tracé rectiligne fin rouge. L’état de conser-
vation de cet ouvrage est très bon, aucun feuillet ne semblant avoir souffert d’intempéries. De même, nous 
n’avons pas observé de forts développements de moisissure.

Le premier folio comporte sur son recto et son verso un texte de louanges du scriptorium de l’abbaye de St 
Bertin. La ville de St Omer était alors baptisée Sithius. Ce texte est complétée au bas du recto d’une ligne 
d’un autre main, sans doute plus tardive. Nous n’avons pas retranscrit ici ce texte qui sort de notre étude 
spécifique.

Le deuxième folio est celui qui nous intéresse directement. Il porte des dessins et des écritures tant au recto 
qu’au verso. L’encre ayant partiellement traversé le parchemin, cela explique les problèmes de lisibilité des 
photographies reproduites en annexes 2a. C’est le seul feuillet comportant une enluminure occupant l’ensem-
ble de la page. Les autres enluminures sont des lettrines assez peu nombreuses. Sur le recto, il porte le numéro 
23 qui ne semble pas correspondre à une numérotation originale qui aurait compris près de vingt feuillets 
supplémentaires. Cette enluminure est très différente de celles que nous rencontrons généralement sur les 
psautiers médiévaux. En effet, on peut le plus souvent observer le roi David en position centrale entouré de 
nombreux personnages, princes et anges musiciens. La construction est ici très différente.

LE RECTO
La moitié supérieure de cette page est celle qui porte la décoration proprement dite. Cette décoration est elle-
même constituée de deux parties. En haut tout d’abord, nous distinguons une série de bâtiments simplement 
dessinés au trait suggérant la présence d’une ville. Les bâtiments sont représentés en perspective. Certains 
toits portent à leur sommet une croix, indiquant ainsi que deux bâtiments peuvent être assimilés à des églises. 
L’un de ces bâtiments comprend de façon claire un clocher.
Les autres bâtiments sont ornés sur leur pignon de bouquets floraux stylisés. Les toits sont couverts de tuiles 
de différents types : tuiles-canal, tuiles en écailles, ... Les bâtiments semblent construits, au moins pour leur 
étage inférieur, en pierre de taille. Un mur semble former une enceinte autour de tous les bâtiments.

La partie inférieure de l’ornementation est plus complexe et porte de nombreuses couleurs. Les éléments qui 
apparaissent jaune-brun sur les photos sont en fait réalisés en feuille d’or. Cette partie inférieure est constituée 
de quatre arcades complètes et une cinquième dont seule la moitié gauche est représentée. Une sixième arcade 
de plus petite taille surmonte l’écoinçon entre les quatrième et cinquième arcature. Les bases de colonnes, les 
colonnes et les chapiteaux sont ornés de feuillages évoquant des feuilles d’acanthe.
L’arcade située la plus à gauche est également la plus ornée et légèrement plus grande que les autres. L’arc est 
en effet doublé et la partie interstitielle est remplie de feuilles d’acanthe grasse. Dans l’arcature est fixée une 
tringle qui supporte un double rideau comme pour l’ensemble des arcades. Sous les rideaux se trouve le roi 
David assis sur un trône et tenant en main gauche une sorte de sceptre.
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Sous les quatre autres arcatures nous trouvons quatre personnages qui sont les princes musiciens du roi David. 
La page ornementée n’est en fait pas totalement terminée puisque les rideaux des deuxième et troisième arca-
tures et les vêtements des personnages se trouvant sous les mêmes arcatures sont simplement dessinés et non 
peints. Les couleurs utilisées sont variées : bleu turquoise clair, bleu-vert et rouge.
Au dessus des tringles, se trouve un texte précisant la qualités des personnages représentés. Dans la première 
arcade, il s’agit simplement du nom du roi : DAVID. Le texte qui se trouve sous les autres arcades se dévelop-
pent sur deux ligne et court d’une arcade à l’autre. Ce texte est le suivant :
VBI QUAT  TUOR ELEC  TI SUNT PRI  NCIPES
QUI PSALMOS FACERENT  PLENI SPÜ  SCÖ
La traduction en est la suivante : Ici les quatre élus sont les princes qui, pleins de l’Esprit Saint, firent les 
psaumes.
CES QUATRES SONT LES PRINCES CHOISIS
QUI FIRENT LES PSAUMES PLEIN DU SAINT ESPRIT

La moitié inférieure de l’enluminure est celle qui nous intéresse le plus. Elle regroupe la représentation de dix 
instruments de musique qui sont chacune accompagnées d’un texte explicatif. Chaque instrument est disposé 
dans une case. Les cases sont organisées en trois lignes. La ligne supérieure regroupe trois instruments, la 
médiane en regroupe quatre et la ligne inférieure présente trois instruments. Le texte est d’une autre main et 
d’un autre style. Si les deux lignes supérieures regroupent des textes écrits en majuscules carolines, la ligne 
inférieure est rédigée en minuscules carolines.  Les textes sont rédigés à l’encre rouge.
Premier instrument
Le premier instrument est une sorte de psaltérion de forme semi-circulaire. Les cordes sont tendues entre 
la partie droite et la partie semi-circulaire. On ne peut véritablement distinguer de caisse de résonance. Les 
armatures de cet instrument sont de couleur bleu et bleu-vert. Elles semblent réalisées en bois. Le texte d’ac-
compagnement est :
+ NABLU~1 EST QD~ GIL~ UR~ PSALTERIU~ QD~ APSALLEN
DO DIR~
AD SIMILI
TUDINE~ DEL
TALIT ... (illisible)
& (en noir) AD SIMILITUDINE~
CYTHARAE
La traduction est :
Le nabulus est ce que Gillon d’Ur appelle psalterion du fait de la ressemblance [...] et par la ressem-
blance de la cythare.

Deuxième instrument
Il s’agit d’un psaltérion de forme plus classique. De forme globalement quadrangulaire, la partie comprenant 
les cordes est divisée en deux : la partie basse comprend les cordes proprement dite et la partie haute comprend 
un croisillon de bandes de tissus destinées à assurer la tension des cordes. La caisse est composée de bois et 
ne semble pas comprendre de caisses de résonance. La partie inférieure de l’armature est droite alors que les 
montants latéraux sont légèrement concaves. La partie supérieure est fortement concave.
Le texte d’accompagnement est :
+ PSALTERIU~ EST QUASI
IN MODU~CLY
PEI QUADRATI
ET CORDE EIUS
CONTRARIAE
AB I MO IN
ALTUM

1 Pour des raisons techniques, nous ne pouvons placer les tildes indiquant des abréviations sur les lettres où ils se trouvent. Nous les plaçons donc 
immédiatement après.
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La traduction est :
Le psaltérion est en forme de bouclier carré et ses cordes contraires sont fixées en haut.

Troisième instrument
Le troisième instrument est le tympanum selon le terme utilisé par l’auteur. Il s’agit plutôt d’une cornemuse 
qui est ici considérée comme une diaule évoluée permettant de faciliter le jeu musical. Deux instruments 
sont ici représentés. Il s’agit de peaux de bêtes cousues. Ces peaux semblent porter les poils d’origine. Deux 
trompes sortent au bas des instruments. La partie supérieure de l’instrument est plus travaillée : l’outre se 
termine par une tête d’animal fantastique elle-même terminée par une trompe. Une dernière trompe se trouve 
légèrement en arrière de la tête. C’est sans doute celle où le sonneur doit souffler. Les deux trompes inférieures 
sont le bourdon et la flûte mélodique. La trompe supérieure est quant à elle destinée à assurer une pression 
stable dans l’outre. La forme générale de la cornemuse est donc déjà en place.
Le texte d’accompagnement est le suivant :
+ HOC EST TYMPANU~ HEC
EST FORMA TYM
PANI TY~PA
NU~ PEL
TIS PILA
EIS HAB~
CALAM~ DUOS
IN LUDUS EIUS IN COLLO

La traduction est :
Ceci est le tympanum du fait de sa forme de tympanum. La trompe de peau velue a deux flûtes dont le 
jeu est au cou.

Quatrième instrument
C’est le premier instrument de la deuxième ligne. Il s’agit d’une cithare. Cet instrument à cordes est de forme 
semi-ovale. La partie où se trouvent les cordes est donc de forme semi-ovale et un des angles est tronqué par 
une pièce de bois à laquelle sont fixées les cordes. La caisse de l’instrument se prolonge sur un côté par une 
pièce de bois dont la fonction n’est pas déterminée. 
Le texte d’accompagnement est le suivant :
HEC FORMA CYTHARE
QUIS PRIMUS FUIT CYTHARUS
TA PROBABILIUS SELL (?) CITTA
RES ET PSALTERIU~ AB
EIS ORTU~ CONSTAT
UT IN MODULO

La traduction est :
Ceci est la forme de cythare qui fut sans doute appelée ainsi du fait de sa forme en selle (?) et se rappro-
che du psaltérion par son origine et dans ses dimensions.

Cinquième instrument
Le cinquième instrument est une cloche. Elles d’un profil assez classique que nous pourrions approcher de la 
cloche romane typique. Elle porte des anses simples et un battant présentant une chasse. Cet instrument est 
très bien figuré et présente à sa base une ornementation sous forme d’une torsade. Rien ne suggère la présence 
d’une inscription ou de décor sur cette cloche.
Le texte d’accompagnement est le suivant :
HOC TINTINNABULU~ EX
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ÆRE ET FERRO C~
FICIT~ FERRU~
IN IPSA SUA
LINGUA PER QA~
CUM MOTA
FUERIT IN
VITAT
ADORATIONEM

La traduction est :
Cette cloche est faite d’airain et de fer et dans sa langue de fer par quoi, quand elle est mise en mouve-
ment, [la cloche] invite à la prière.

Sixième instrument
Cet instrument est une sorte de harpe baptisée sambuca par l’auteur. Les cordes de l’instrument ne sont pas 
figurées. La forme est assez proche de celle de la cythare décrite précédemment. Cependant, les deux branches 
droites sont prolongées au-delà de la fermeture du demi-ovale. Il semble que dans ce cas le demi-ovale cons-
titue la caisse de résonance de l’instrument.
Le texte d’accompagnement est le suivant :
SA~BUCA IN MUSICIS GEN’ IN FOR
ME IN LIBRO DANIELIS OI’ ALIQUAN
DO DR~CY~NARES UT QU DA~PUTAN
ACITA BULA QUE PERCUSSA IN
MODULOS CONCITATUR

La traduction est :
La sambuque [sorte de harpe] est un instrument dont la forme est donnée dans le livre de Daniel qui 
un jour a reçu une cinyra [instrument à cordes] et qui produit un son aigre quand elle est percutée 
rapidement.

Septième instrument
Ce septième instrument ne peut être identifié de façon évidente. Le texte nous apprend qu’il s’agit d’une flûte 
(fistula selon le texte). Cet instrument est de forme allongée. De part et d’autre d’un rectangle (sur les petits 
côtés), nous trouvons à gauche une tige et à droite deux tiges. Il n’est pas possible de comprendre clairement 
comment fonctionne cet instrument.
Le texte d’accompagnement est le suivant :
QUIDA~ PUTANT FISTULA~ ESSE
VEL CALAMU~ SABULI
VEL AERAMENTU~ VEL DE
CORTICE ARBORIS

Ce texte se complète des deux lignes suivantes sur le verso du folio :
DUO BUNIBULA SEMPER ÆQUALIA

La traduction est :
Ceci est une flûte de saule, d’airain ou d’écorce d’arbre se terminant par deux flûtes généralement 
égales.

Huitième instrument
Cet instrument est le premier de la dernière ligne. Il s’agit d’une longue flûte double constituée de deux tubes 
réunies par des tiges de bois. A son extrémité, trois tiges dorées viennent former une ornementation. Les trous 
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de modulation de cet instrument ne sont pas figurés. Il faut signaler que le texte d’accompagnement de cet 
instrument est le premier rédigé en minuscules carolines.
Le texte d’accompagnement est le suivant :
hec man° musica canticum est duo calami sunt mo
re de auricalco pillosson a cur ome~ canticu~
quod more canticu
musicum est hec est forma tube tressistule
in capite angustis quatuor voces deducti sunt

La traduction est :
Cet instrument de musique est utilisé pour [accompagner] le chant. Selon l’habitude, les flûtes doubles 
sont d’aurichalque « pilloson » pour tous les chants. Selon l’habitude des musiciens, il est en forme de 
tube réunis. Etroits en tête, quatre tubes s’échappent.

Neuvième instrument
Il ne peut être identifié de façon claire. L’auteur le qualifie de « petite aile » (pennula). Il est probable qu’il 
s’agisse d’une guimbarde. Cet instrument est de forme triangulaire isocèle et arrondi sur le plus petit des 
côtés. Au milieu des longs côtés, on note la présence de renforts et une lame métallique courte sur la partie 
arrondie.
Le texte d’accompagnement est le suivant :
pennula pen
nuncupa
tur hec forma

La traduction est :
La pennula est appelée ainsi d’après la forme d’aile qu’elle possède.

Dixième instrument
Le dernier instrument représenté sur ce côté ne peut être identifié et ce type d’instrument n’existe sans doute 
plus. L’auteur qualifie cet instrument de « chorus pellis » ce qui ne nous fournit aucune information. Au centre, 
se trouve une forme circulaire semblant porter des cordes. Cette forme est prolongée par deux tubes qui sont 
sans doute des chalumeaux. Il est possible que la partie circulaire comprenne des cordes. Il conviendrait de se 
pencher plus en détail sur cet instrument.
Le texte d’accompagnement est le suivant :
chorus pellis
simplex
cu~ duab~ ci
cutis

La traduction est : 
Le chœur de peau simple avec deux chalumeaux.

LE VERSO
La construction de cette enluminure est très différente de celle que nous avons précédemment décrite. La 
segmentation est ici réalisée entre une partie gauche et une partie droite. A gauche, nous trouvons une grande 
scène qui occupe environ les deux tiers de la page et à droite se trouve les deux derniers instruments décrits 
de la même façon que précédemment.

Dans la partie gauche, nous voyons le roi David assis sur un trône assez confortable et les pieds posés sur un 
tabouret. Il est vêtu d’un riche drapé de vêtements blanc et bleu. Sa tête est ceinte d’une espèce de couronne 
assez simple formant plutôt un casque. Il tient dans ses mains un psalterion de forme carrée. Il est sous un 
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fronton assez simple soutenu par des colonnes très ouvragées de motifs floraux de volutes. La colonne de 
droite est invisible car le psalterion en occupe la place. On voit cependant le chapiteau et la base correspon-
dante. Dans le fronton, on trouve le texte suivant :
HIC EST DAVID FILIUS JESSE TENENS
Et autour de la tête de David :
PSALTERIU~ IN MANIB SUIS. HEC EST FORMA PSALTERII

La traduction est :
C’EST DAVID FILS DE JESSE TENANT UN PSALTERION EN SES MAINS. CECI EST UNE 
FORME DU PSALTERION.
Le fronton est surmonté d’un ensemble architectural du même type que celui que nous avons décrit pour le 
recto de cette enluminure. On ne trouve pas cependant d’édifices surmontés d’une croix qui pourraient corres-
pondre à une église.

Sur la partie droite, nous trouvons deux textes accompagnant les deux derniers instruments présentés. Ces 
textes sont rédigés en capitales et s’inscrivent donc dans la suite des sept premiers instruments du recto. De 
plus, en haut de la colonne, on trouve deux lignes de textes qui sont à rattacher au septième instrument (voir 
le texte qui concerne cet instrument).

Onzième instrument
Cet instrument est sans doute le plus difficile à identifier. En effet, le terme utilisé pour le définir est obscur : 
bunibulum, que l’on peut comprendre comme « double son ». Deux éléments très différents sont représentés 
: d’une part un tuyau courbé à angle droit dans sa partie haute. En haut de ce tube, deux volutes s’échappent, 
semblant figurer l’échappement du son. Le second élément est une sorte de tablette dotée de dix appendices 
disposés des deux côtés et une terminaison assez bizarre dans la partie basse.
Le texte permet quelque peu d’éclaircir cet instrument :
+ HEC E~ FORMA FISTVLE
HOC BVNIBVLVM CV~
FISTVLA EREA
HEC XV BVNI
BVLA EREA
CV~ FISTVLIS IN
MEDIO POSITIS
SED TRIA TAMEN
TA
BV
LA
IN VNO
QVOQ
LATERE

La traduction est :
Ceci est la forme de la flûte multiple (?). Cette flûte multiple a des flûtes d’airain. Ces quinze bunibula 
d’airain est avec trois flûtes disposées sur le côté d’une table.

On peut penser qu’il s’agit d’un orgue positif doté de quinze tuyaux, c’est-à-dire couvrant deux octaves dia-
toniques. Il est en effet peu probable que le musicien de cette époque ait connu et utilisé les octaves chroma-
tiques que nous connaissons actuellement (voir FERRAND, 2001).

Douzième instrument
Ce dernier instrument est un peu plus facile à interpréter que le précédent. En effet, il s’agit d’un instrument 
à vent qui reprend à peu près la forme de la cithare mais dont le corps sert de tube. Des « cordes de bois 
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» semblent servir à moduler les sons. On ne peut néanmoins comprendre en détail le fonctionnement de cet 
instrument. Comme sur l’instrument précédent, l’échappement du son est figuré sous la forme de volutes. Le 
texte d’accompagnement est assez court et ne permet pas de comprendre mieux le fonctionnement de l’instru-
ment :
HEC E~FORMA
EIUS DEM CHORI
QUATUOR 
CORDAS HABET DE
LIGNO MODULATUS
CHORUS

La traduction est la suivante :
Ceci est la forme du chœur qui a quatre cordes de bois pour moduler le chœur.

Il est possible que certains des instruments présentés ici aient été utilisés pour les offices religieux. En effet, 
une partie seulement des instruments portent au début du texte d’accompagnement une croix qui peut indiquer 
une fonction religieuse spécifique de cet instrument. Une étude approfondie de cette enluminure est à envisa-
ger.
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Département Commune Edifice Date
Période mérovingienne Nb : 4

45 ST BENOIT SUR LOIRE Abbaye VIIIe s.
66 LE TECH Erm de St Guilhem de Combret VIIIe s.
24 TERRASSON LA VILLEDIEU Eglise de la Villedieu IXe s.
36 GEHEE Eglise Xe s.

Période romane Nb : 5
43 LE PUY EN VELAY Hôtel Dieu XIe s.
3 VAUMAS Eglise XIIe s.

13 FOS SUR MER XIIe s.
16 FOUQUEURE Eglise XIIe s.
84 SAIGNON XIIe s.

Période gothique Nb : 502
XIIIe siècle Nb : 33

2 BRAINE Hôtelde Ville XIIIe s.
3 LAPRUGNE Eglise XIIIe s.

12 SENERGUES Chapelle de Montarnal XIIIe s.
18 CELLE-CONDE Eglise XIIIe s.
23 CHAVANAT Eglise XIIIe s.
24 CEYNAC ET SAINT JULIEN Eglise de St Julien de Castelnaud XIIIe s.
26 ROMANS SUR ISERE Tour Jacquemart XIIIe s.
26 ROMANS SUR ISERE Tour Jacquemart XIIIe s.
31 SACCOURVIELLE Eglise XIIIe s.
33 LIBOURNE Musée Robin XIIIe s.
34 OCTON Eglise XIIIe s.
36 DIOU Eglise XIIIe s.
46 PEYRILLES Eglise du Dégagnazes XIIIe s.
51 TAISSY Eglise XIIIe s.
66 VERNET LES BAINS Eglise St Saturnin XIIIe s.
73 SAINT PIERRE DE BELLEVILLE Mairie XIIIe s.
74 ANNECY S.A.E. XIIIe s.
76 ROUEN Tour du Gros Horloge XIIIe s.
87 CHALUS XIIIe s.
87 COUZEIX XIIIe s.
95 MARINES Eglise XIIIe s.
14 FONTENAILLES Eglise 1202
18 SIDIAILLES Eglise 1239
68 BUHL Eglise St Jean Baptiste 1250
76 ROUEN Tour du Gros Horloge 1254
67 HAGUENAU Egl St Georges 1268
67 HAGUENAU Eglise St Georges 1268
82 MOISSAC 1270
59 SOLRE LE CHATEAU 1275
17 ST JEAN D'ANGELY Eglise 1277
60 SENLIS 1281
59 LANDAS Eglise 1285
16 FOUQUEURE Eglise 1290

XIVe siècle Nb : 99
6 SAINT SAUVEUR SUR TINEE XIVe s.
9 CAMON Horloge communale XIVe s.
9 L'HERM Eglise XIVe s.

10 LES CROUTES Eglise XIVe s.
18 CELLE-BRUERE Eglise de la Celle XIVe s.
18 CHALIVOY-MILON Eglise XIVe s.
18 NEUILLY EN DUN Eglise XIVe s.
21 LIERNAIS Eglise XIVe s.
21 RUFFEY LES ECHIREY Eglise XIVe s.
27 ECOUIS Eglise XIVe s.
31 BAREN Eglise XIVe s.
31 LHERM Eglise XIVe s.
31 MONTGAILLARD-LAURAGAIS XIVe s.
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31 SAINT AVENTIN Eglise XIVe s.
31 SAINT PIERRE DE LAGES XIVe s.
31 TOULOUSE St Sernin XIVe s.
31 VILLENOUVELLE Eglise XIVe s.
32 MARSAN Eglise XIVe s.
36 SAINT LACTENCIN Eglise XIVe s.
37 BOURGUEIL Ancienne Abbaye XIVe s.
38 GRENOBLE St Laurent XIVe s.
45 CHARME Eglise XIVe s.
49 AVRILLE Eglise XIVe s.
60 BEAUVAIS Cathédrale St Pierre XIVe s.
60 CLERMONT Hôtel de ville XIVe s.
63 ARLANC Eglise St Pierre XIVe s.
66 ARLES SUR TECH XIVe s.
66 BROUILLA XIVe s.
66 BROUILLA XIVe s.
66 SAINT GENIS DES FONTAINES XIVe s.
66 TAURINYA XIVe s.
71 AUTUN Egl de Couhard XIVe s.
71 SAINT AMBREUIL Eglise XIVe s.
77 CHANTELOUP EN BRIE Eglise XIVe s.
77 LA BROSSE MONTCEAUX Eglise XIVe s.
77 SAINT SAUVEUR LES BRAY Eglise XIVe s.
82 BOUILLAC Eglise XIVe s.
84 ORANGE Hôtel de Ville XIVe s.
86 POITIERS Hôtel-Dieu XIVe s.
87 DINSAC Eglise XIVe s.
89 LA FERTE-LOUPIERE Eglise XIVe s.
89 SACY Eglise XIVe s.
60 COMPIEGNE Hôtel de ville 1303
29 QUIMPER Cathédrale 1312
63 YRONDE ET BURON Eglise de Buron 1322
23 SAINT ELOY Eglise 1326
67 NEUWILLER LES SAVERNE Eglise St Pierre et St Paul 1327
66 CLAIRA 1328
66 CLAIRA 1328
11 CHALABRE Eglise Notre Dame 1330
11 SALLES D'AUDE 1331
75 PARIS 04 St Merry 1331
21 FORLEANS Eglise 1339
60 BEAUVAIS Cathédrale St Pierre 1349
31 LABARTHE SUR LEZE Eglise mi XIVe s.
34 CLERMONT L'HERAULT mi XIVe s.
34 JONQUIERES Eglise mi XIVe s.
34 LA LIVINIERE Eglise St Etienne mi XIVe s.
36 BRION Eglise mi XIVe s.
36 GEHEE Eglise mi XIVe s.
38 SAINT JULIEN DE L'HERMS Eglise mi XIVe s.
38 SAINT LATTIER Eglise mi XIVe s.
38 VOIRON Chapelle ND de Grâce mi XIVe s.
73 LE CHASTEL 1350
86 PINDRAY Eglise 1351
31 SAINT GAUDENS Collègiale 1356
2 CAMELIN 1361

34 MONTPELLIER Eglise St Cléophas 1362
48 MAS SAINT CHELY Eglise 1362
77 MONTCEAUX LES MEAUX Mairie 1364
29 PENCRAN Eglise 1365
37 CHEMILLE SUR INDROIS Eglise 1367
68 SOULTZMATT Egl St Sébastien 1367
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94 VINCENNES Horloge de laTour du Village 1369
63 AUGNAT Eglise 1371
66 PEZILLA LA RIVIERE 1371
18 BOURGES Cathédrale St Etienne 1372
89 SENS Cathédrale St Etienne 1376
2 VIEIL ARCY Eglise 1377

89 SENS Cathédrale St Etienne 1377
89 SENS Cathédrale St Etienne 1377
59 TOUFFLERS Eglise 1379
66 COUSTOUGES 1379
66 COUSTOUGES 1379
3 SOUVIGNY Eglise 1380

45 MONTARGIS Château 1380
21 DIJON Eglise Notre Dame 1383
21 DIJON Eglise Notre Dame 1383
68 RODEREN Egl Cath St Laurent 1383
9 LAROQUE D'OLMES Eglise 1385
9 BASTIDE DE SEROU Eglise 1387

60 BEAUVAIS Beffroi 1387
34 BESSAN 1388
37 TOURS Cathédrale St Gratien 1390
18 MEHUN SUR YEVRE Eglise 1394
54 TOUL Eglise St Gengoult 1396
31 TOULOUSE Eglise St Nicolas 1397
60 PERONNE Eglise 1398
37 CHINON Château 1399

XVe siècle Nb : 370
3 MONTEIGNET Eglise XVe s.
3 MONTLUCON Eglise Notre Dame XVe s.
3 SAINT SORNIN Eglise XVe s.
3 SAUVAGNY LE COMTAL Eglise XVe s.
4 ALLOS Eglise XVe s.
7 BOURG SAINT ANDEOL Hôpital XVe s.

11 ALZONNE Eglise XVe s.
11 ROQUEFERE Eglise XVe s.
11 SAINT PAPOUL Cathédrale XVe s.
14 GRANGUES Eglise XVe s.
17 LA GENETOUZE Eglise XVe s.
18 BERRY-BOUY Château de Bouy XVe s.
18 MERY ES BOIS Eglise XVe s.
18 NOZIERES Eglise XVe s.
18 SOULANGIS Eglise XVe s.
19 LAMONGERIE Eglise XVe s.
19 ROSIER D'EGLETONS Anc. chap. Meaumont XVe s.
22 TREDREZ Eglise XVe s.
25 VILLERS-BUZON Eglise XVe s.
31 AUTERIVE Eglise XVe s.
31 GOUDEX Eglise XVe s.
31 GRAGNAGUE Eglise XVe s.
31 ODARS Eglise XVe s.
31 PRESERVILLE Eglise XVe s.
31 SAINT JULIA Eglise XVe s.
31 SAINT JULIA Eglise XVe s.
31 SAINT SAUVEUR Eglise XVe s.
31 VERFEIL XVe s.
31 VILLATE Eglise XVe s.
31 VILLENOUVELLE Eglise XVe s.
33 AUBIAC Eglise XVe s.
33 GAJAC Eglise de Trazits XVe s.
33 LIBOURNE Chapelle de Condat XVe s.
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33 LIBOURNE Musée Robin XVe s.
33 POMPEJAC Eglise XVe s.
34 AGEL Eglise XVe s.
34 BALARUC LE VIEUX Eglise XVe s.
34 CASTELNAU DE GUERS Eglise XVe s.
34 CERS XVe s.
34 MURVIEL LES BEZIERS XVe s.
34 NIZAS Eglise XVe s.
34 SAINT CHINIAN Eglise XVe s.
36 VELLES Eglise XVe s.
37 CHINON Couvent des Franciscaines XVe s.
37 MARCILLY SUR VIENNE XVe s.
37 PORTS SUR VIENNE Eglise XVe s.
38 BRION Eglise XVe s.
38 CESSIEU Eglise XVe s.
38 CRAS Eglise XVe s.
38 EYZIN-PINET Eglise de Chaumont XVe s.
38 FROGES Eglise XVe s.
38 LAVAL Eglise de Prabert XVe s.
38 QUINCIEU XVe s.
38 RUY-MONTCEAUX Eglise de Montceaux XVe s.
38 SAINT ONDRAS Eglise XVe s.
38 SAINT PIERRE D'ENTREMONT Eglise XVe s.
38 SAINT PIERRE DE COMMIERS Eglise XVe s.
38 SAVAS-MEPIN Eglise de Savas XVe s.
38 SEREZIN DE LA TOUR Eglise XVe s.
38 SERMERIEU Eglise XVe s.
42 ROZIER-COTES D'AUREC Eglise XVe s.
42 SALVIZINET Eglise XVe s.
46 PINSAC Eglise de Bastit XVe s.
47 FAUILLET Eglise XVe s.
48 ALBARET LE COMTAL Eglise St Barthélémy XVe s.
49 BEHUARD Eglise Notre Dame XVe s.
49 CHENILLE-CHANGE Eglise XVe s.
49 ETRICHE Eglise XVe s.
62 FLECHIN Eglise de Boncourt XVe s.
62 NESLES Eglise XVe s.
65 TIBIRAN-JAUNAC Eglise de Tibiran XVe s.
66 ARGELES SUR MER XVe s.
66 ARLES SUR TECH XVe s.
66 CAMELAS Eglise St Fructueux XVe s.
66 ESTAGEL Eglise St Etienne St Vincent XVe s.
66 PERPIGNAN Cath St Jean Baptiste XVe s.
66 SAINT JEAN PLA DE CORTS XVe s.
66 SAINT JEAN PLA DE CORTS XVe s.
66 SAINT JEAN PLA DE CORTS Château XVe s.
66 SAINT MICHEL DE LLOTES XVe s.
66 VERNET LES BAINS Eglise St Saturnin XVe s.
67 BERSTHEIM Egl St Martin XVe s.
67 BLIENSCHWILLER Egl Ste Marie XVe s.
67 ECKARTSWILLER Egl St Barthélémy XVe s.
67 HOCHFELDEN Chap du cimet St Wendelin XVe s.
67 STRASBOURG Eglise pro. St Pierre le Vieux XVe s.
71 AUTUN Cathédrale St Lazare XVe s.
71 CORMATIN Eglise de Chazelles XVe s.
73 CHALLES LES EAUX Eglise XVe s.
73 LE BOURGET DU LAC Ancien prieuré XVe s.
73 SAINT PANCRACE Eglise XVe s.
75 PARIS 03 Ste Elisabeth XVe s.
77 ETAMPES XVe s.
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79 FLEURY Château XVe s.
82 BOUILLAC Eglise XVe s.
84 SAUMANE Eglise XVe s.
88 GREUX XVe s.
89 VILLENEUVE SUR YONNE Eglise XVe s.
7 BOURG SAINT ANDEOL Eglise 1401

34 SAINT GENIES DE FONTEDIT Eglise 1401
3 MONTAIGU LE BLIN Eglise 1403

14 RUCQUEVILLE 1403
28 GALLARDON 1403
45 VIGLAIN Eglise 1403
59 BOUVINES 1403
59 LILLE Eglise Ste Catherine 1403
66 OMS 1403
22 LANVOLLON Eglise 1404
69 THEIZE Eglise 1404
2 LAON Cathédrale 1405

27 EVREUX Tour de l'Horloge 1406
71 CUISEAUX Eglise 1406
66 LAROQUE DES ALBERES 1407
66 MOSSET 1407
3 SOUVIGNY Eglise 1408

66 VILLELONGUE DELS MONTS 1410
66 VILLELONGUE DELS MONTS 1410
67 STRASBOURG Eglise pro Ste Aurélie 1410
21 MONTOILLOT Eglise 1412
34 CESSENON Château 1412
67 MOLSHEIM Tour des Forgerons 1412
2 ORGEVAL 1413

56 SAINT DOLAY Eglise 1413
91 MORIGNY-CHAMPIGNY Eglise de Morigny 1413
60 LIHUS Eglise 1416
22 CALLAC Eglise 1418
57 BEYREN LES SIERCK Eglise de Gandren 1418
66 PERPIGNAN Cath St Jean Baptiste 1418
68 BRUEBACH Egl St Jacques 1418
25 TALLENAY Eglise 1420
64 BEOST Eglise St Jacques le Majeur 1420
64 BEOST Eglise St Jacques le Majeur 1420
67 SCHAEFFERSHEIM Eglise 1420
36 CHITRAY Eglise 1422
44 MOUAIS Eglise 1422
67 BISCHOFFSHEIM Egl St Martin 1425
27 VERNON Eglise 1426
31 SAINT JULIA Eglise 1426
66 LAROQUE DES ALBERES 1426
63 OLMET Eglise 1427
67 STRASBOURG Cathédrale 1427
66 ESPIRA DE CONFLENT 1428
73 HAUTELUCE Chap du Ham de Belleville 1428
67 OBERNAI Kapellturm 1429
71 CHALON SUR SAONE Beffroi 1429
83 BARJOLS Eglise 1429
21 MONTBARD Jacquemart H. de V. 1430
22 GUINGAMP Eglise 1430
37 SAINT ANTOINE DU ROCHER Eglise 1431
67 NEUWILLER LES SAVERNE Egl protestante St Adelphe 1431
31 CINTEGABELLE Eglise 1432
67 BAN DE LA ROCHE Egl protestante deBelmont 1434
66 FOURQUES 1435
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79 FORET SUR SEVRE Egl ND à la Ronde 1435
86 VENIERS 1435
66 LE BOULOU 1436
62 MOLINGHEN Eglise 1439
66 LAROQUE DES ALBERES 1439
63 LUSSAT Eglise 1440
12 NANT Eglise des Cungs 1443
62 QUILEN Eglise 1443
2 ARCHON 1444

34 PAULHAN Eglise Ste Croix 1444
83 FREJUS Cathédrale 1445
50 AVRANCHES Eglise St Saturnin 1446
67 ANDLAU Anc église abb 1446
67 SCHARRACHBARGHEIM Eglise 1446
44 LA CHEVALLERAIS Eglise 1447
66 SAINT PAUL DE FENOUILLET 1448
66 SAUTO 1448
11 PLAIGNE Eglise mi XVe s.
18 BOURGES Hôtel Jacques Cœur mi XVe s.
34 MONTPELLIER Couvent des Cordeliers mi XVe s.
34 SAINT BAUZILLE DE LA SYLVE mi XVe s.
49 NOYANT LA PLAINE Eglise 1450
55 BAUDONVILLIERS Eglise mi XVe s.
67 SAVERNE Egl de la Nativité mi XVe s.
86 CISSE Eglise mi XVe s.
38 VENOSC Eglise 1451
66 SAINT GENIS DES FONTAINES 1451
86 POITIERS Egl St Pochaire 1451
3 SAINT ANGEL Eglise 1452
6 VALDEBLORE Saint Dalmas du Plan 1452

66 MONTBOLO 1452
66 MOSSET 1452
84 APT Cathédrale 1453
2 ST PIERREMONT 1454

45 ORLEANS Hôtel des Créneaux 1454
79 PARTHENAY Porte de la Citadelle 1454
58 SAINT PIERRE LE MOUTIER Eglise 1455
62 DOHEM Eglise 1455
25 ATHOSE Eglise 1456
74 ALLINGES Eglise 1456
1 THOIRY 1458

63 CUNLHAT Eglise 1458
83 LA CADIERE D'AZUR Eglise 1458
38 PISIEU Eglise 1459
3 SORBIER Eglise 1460

53 FROMENTIERES Château de Baubigné 1461
53 RASILLY Edifice privé 1461
63 BESSE ET SAINT ANASTAISE Egl de St Anastaise 1461
63 OLLIERGUES Château 1461
27 LES ANDELYS St Sauveur du Petit Andelys 1462
34 CESSENON 1462
36 SAINT MARTIN DE LAMPS Eglise 1462
62 REMILLY-WIRQUIN Eglise 1462
35 BAUSSAINE Eglise 1463
38 LAVAL Eglise 1463
49 BLOU Eglise 1463
51 ST MARTIN L'HEUREUX Eglise 1463
63 MARINGUES Eglise 1463
38 DIONAY Chap. St Jean le Fromental 1464
63 JUMEAUX Eglise 1464
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63 TOUREL-RONZIERES Chap de Félines 1464
64 LARUNS Eglise 1465
80 LEALVILLERS Eglise 1465
81 LACROUZETTE Eglise 1465
12 PONT DE SALARS Eglise 1466
15 BRAGEAC Eglise 1466
17 ST SEINE L'ABBAYE Eglsie 1466
42 CLEPPE Eglise 1466
67 WISSEMBOURG Egl St Pierre et Paul 1466
15 ST PAUL DE SALERS Eglise 1467
15 ST PAUL DE SALERS Eglise 1467
68 THANN Anc Collègiale St Thiébaut 1467
63 MOISSAT Eglise de Moissat Bas 1468
66 ELNE Cathédrale 1468
71 LOUHANS Eglise St Pierre 1468
13 TARASCON Collégiale Ste Marthe 1469
31 PORTET DE LUCHON Eglise 1469
58 SAINT PIERRE LE MOUTIER Eglise 1469
31 SAINT JULIA Eglise 1470
62 WISQUES Abbaye St Paul 1470
66 ARGELES SUR MER 1470
66 BOULE D'AMONT Anc Abb de Serrabone 1470
80 BETTENCOURT-RIVIERE Eglise de Rivière 1470
91 RIS ORANGIS Eglise 1470
63 SAINT DONAT Eglise 1471
15 ANTIGNAC Eglise 1472
17 VILLARS LES BOIS St Victurnien 1472
31 CIRES Eglise 1472
42 GENILAC Eglise 1472
31 SAUBENS Eglise 1473
63 PONT DU CHATEAU Egl Ste Martine 1473
74 THIEZ 1473
19 ESTIVAUX Eglise 1474
63 SAINT AMANT ROCHE SAVINE Eglise 1474
67 OBERNAI Kapellturm 1474
7 BOURG SAINT ANDEOL Eglise 1475

15 PEYRUSSE Eglise 1475
19 CONCEZE Eglise 1475
19 MOUSTIER-VENTADOUR Eglise 1475
21 SANTENAY Eglise 1475
46 BELMONT-BRETENOUX 1475
66 PERPIGNAN Couvent Ste Claire 1475
83 AUPS Collégiale St Pancrace 1475
19 VEYRIERES Eglise 1476
83 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME Tour de l'Horloge 1476
4 MOUSTIERS SAINTE MARIE Eglise 1477

19 SAINT BONNET L'ENFANTIER Eglise 1477
31 MARQUEFAVE Eglise 1477
31 SAINT AVENTIN Eglise 1477
19 DAMPNIAT Eglise 1478
56 MALGUENAC Eglise 1478
77 LA BROSSE MONTCEAUX 1478
51 LE GAULT-SOIGNY Eglise 1479
66 ARLES SUR TECH Egl St Sauveur 1479
49 MARTIGNE-BRIAND Chap. de Sousigné 1480
89 AVALLON Tour de l'Horloge 1480
42 MONTBRISON Eglise St Pierre 1481
63 ARTONNE Eglise 1481
77 MEAUX Chap de l'Hôpital Général 1481
77 MEAUX Chap des Sœurs augustines 1481
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Département Commune Edifice Date
10 VILLEMAUR SUR VANNE Eglise 1482
4 VERGONS 1483

37 BERTHENAY 1483
66 CASTEIL Abb St Martin du Canigou 1483
66 PERPIGNAN Cath St Jean Baptiste 1483
89 ARCY SUR CURE Eglise 1483
89 AUXERRE Tour de l'Horloge 1483
3 LAPRUGNE Eglise 1484

53 LAVAL Musée 1484
89 LIGNY LE CHATEL Eglise 1484
89 VOLGRE Eglise 1484
7 TOURNON Collégiale St Julien 1486

30 ARAMON Eglise 1486
34 PERET Eglise 1486
35 SAINT ARMEL Eglise 1486
16 PUYREAUX 1487
33 QUIMSAC Eglise 1487
62 SANGHEN Eglise 1487
63 OLLIERGUES Egl de Meymont, chapelle St Pierre 1487
85 CHATEAUNEUF Eglise 1487
87 CHAMBORET Eglise 1487
39 LES PIARDS Chapelle St Rémy 1488
63 SAINT ELOY LA GLACIERE Eglise 1488
66 CERET 1488
66 CERET 1488
66 FORMIGUERES Eglise de la Nativité de ND 1488
83 MONS Eglise 1488
18 DUN SUR AURON Beffroi de Ville 1489
34 SAINT ETIENNE DE GOURGAS Eglise 1489
71 CHAGNY Eglise St Martin 1489
6 TOURETTES SUR LOUP Eglise 1490

12 LE MONASTERE Par RODEZ Eglise 1490
23 SAINT AGNANT DE VERSILLAT Eglise 1490
32 MARAVAT Eglise 1490
42 LERIGNEUX Eglise 1490
63 SAVENNES Eglise 1490
69 TUPIN ET SEMONS Chapelle de Tupin 1490
77 CLAYE-SOUILLY Eglise 1490
33 VILLENEUVE Eglise 1491
51 EPERNAY 1491
86 ROIFFE Eglise 1491
31 MONTESQUIEU-VOLVESTRE Cathédrale 1492
31 PEYSSIES Clocher-pignon 1492
34 MONTAGNAC Eglise 1492
34 NISSAN LES ENSERUNE Horloge 1492
36 PRUNIERS Eglise 1492
60 UROU ET CRENNES Eglise de Crennes 1492
63 ARLANC Eglise St Pierre 1492
69 BRIGNAIS Eglise 1492
80 COISY Eglise 1492
15 LE FALGOUX Eglise 1493
19 SARRAN Eglise 1493
26 VALENCE Eglise St Jean 1493
26 VALENCE Eglise St Jean 1493
26 VALENCE Eglise St Jean 1493
62 NIELLES LES ARDRES Eglise 1493
86 DISSAY Eglise 1493
22 MORIEUX Eglise 1494
36 POMMIERS Eglise 1494
69 RONTALON Eglise 1494
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Département Commune Edifice Date
80 MIANNAY Eglise 1494
1 LAGNIEU Saint Jean Baptiste 1495

16 GUIZENGEARD Eglise 1495
28 SANCHEVILLE Eglise 1495
38 FOUR Eglise 1495
56 LA TRINITE PORHOET Eglise 1495
71 CORTEVAIX Eglise 1495
53 JUVIGNE Eglise 1496
62 BELLE ET HOULLEFORT Eglise de Belle 1496
62 BELLEBRUNE Eglise 1496
83 COTIGNAC Eglise 1496
62 ECUIRES Eglise 1497
71 BONNAY Eglise 1497
73 SAINT JEAN D'ARVES Eglise 1497
8 MONTHERME Eglise des Hauts Buttés 1498

61 AIGLE Eglise St Martin 1498
77 MELUN Hôtel de Ville 1498
43 SAINT ANDRE DE CHALENCON Chap. de Chalencon 1499
81 GAILLAC Eglise 1499
10 BLAINCOURT SUR AUBE Eglise 1500
11 BELCAIRE Eglise 1500
11 CHALABRE Eglise St Pierre 1500
11 ROQUEFEUIL Eglise 1500
17 SAINT SIMON DE PELLOUAILLE Eglise 1500
21 BROCHON Eglise 1500
22 TREGLAMUS Eglise 1500
39 GIGNY 1500
39 LARRIVOIRE Eglise St Georges 1500
39 MOIRANS DE JURA Eglise 1500
62 AVESNES-HUCQUELIERS Eglise 1500
62 MAZINGARBE Eglise 1500
62 SAINT OMER Eglise St Sépulcre 1500
62 SAMER Eglise 1500
73 SAINT PANCRACE Eglise 1500
77 SAMOREAU Eglise 1500
81 LASGRAISSES Eglise 1500
6 VALDEBLORE Saint Dalmas du Plan 1501



Les cloches en France au Moyen Age : étude archéologique

2150

TABLEAU 2
DIAMETRE EN BORDS, POSITION DE LA PINCE

ET ECART A LA TANGENTE

Le bord utilisé ici est la douzième partie de la hauteur tangentielle de la cloche. Toutes 
les valeurs données dans ce tableau sont exprimées dans cette unité, sauf la dernière qui 
est indiquée en centimètre.
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TABLEAU 3
EVOLUTION DE L’EPAISSEUR

DE LA PINCE

Unité utilisée : le bord, ou douzième partie de la hauteur tangentielle.
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Département Cloche Bord

Période mériovingienne

45 ST BENOIT SUR LOIRE 0,6

36 GEHEE 0,9

Période romane

43 LE PUY EN VELAY X

3 VAUMAS 1,05

Période gothique

XIIIe siècle

3 LAPRUGNE 4 X

12 MONTARNAL 0,95

18 SIDIAILLES 1,13

23 CHAVANAT 0,9

26 ROMANS 1 1,5

26 ROMANS 2 1,5

31 SACCOURVIELLE 1,05

33 LIBOURNE B X

34 OCTON 1,18

36 DIOU X

49 AVRILLE X

51 TAISSY 1

59 LANDAS 1,05

67 HAGUENAU 1 1,1

67 HAGUENAU 3 1,1

73 ST PIERRE DE BELLEVILLE X

82 MOISSAC 1,05

83 ST MAXIMIN LA STE BAUME 1

XIVe siècle

7 VAGNAS 0,74

9 LA BASTIDE DE SEROU 1,23

9 LAROQUE D'OLMES X

10 LES CROUTES 1,26

18 CHALIVOY MILON 1

18 NEUILLY EN DUN 1,15

21 FORLEANS 1

21 LIERNAIS 1,28

23 ST ELOI 0,87

27 ECOUIS 1,45

29 PENCRAN 1

29 QUIMPER 1,04

31 LHERM X

31 ST AVENTIN 2 0,9

31 ST GAUDENS 1

31 VILLENOUVELLE 1,27

34 LA LIVINIERE 1,56

36 BRION 1

36 GEHEE 3 0,66

36 ST LACTENCIN 1,25

37 BOURGUEUIL 1,1

37 CHEMILLE SUR INDROIS 0,9

38 ST JULIEN DE L'HERMS 0,9

48 MAS ST CHELY X

59 TOUFFLERS 1,1

60 BEAUVAIS X

60 COMPIEGNE 1,1

63 ARLANC XIVè 1,1

63 AUGNAT 1

63 BURON 1,15
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Département Cloche Bord

66 BROUILLA1 0,9

66 BROUILLA2 1,13

66 CLAIRA1 1

66 CLAIRA2 1,25

66 COUSTOUGES1 1

66 COUSTOUGES2 1,1

68 RODEREN 1,1

71 AUTUN Couhard 1,21

71 ST AMBREUIL 1

77 CHANTELOUP EN BRIE 0,9

77 LA BROSSE MONTCEAUX X

77 ST SAUVEUR LES BRAY 1,17

86 PINDRAY 0,95

87 DINSAC 1

89 LA FERTE LOUPIERE 0,88

89 SACY 1,16

XVe siècle

1 LAGNIEU 1,33

3 LAPRUGNE 2 1,1

3 ST ANGEL 1,33

3 ST SORNIN 1

3 SORBIER 1

4 MOUSTIERS STE MARIE 1,38

6 ST DALMAS 1452 1

6 ST DALMAS 1500 X

7 BOURG SAINT ANDEOL X

7 TOURNON X

8 MONTHERME 1,1

10 BLAINCOURT SUR AUBE 1,1

10 VILLEMAUR SUR VANNE 0,91

11 ALZONNE X

11 ROQUEFERE 1

11 ROQUEFEUIL 1,16

11 ST PAPOUL 1,36

12 PONT DE SALARS 1

12 TARASCON 1,33

14 GRANGUES 0,88

15 ANTIGNAC 1,1

15 BRAGEAC 1,1

15 LE FALGOUX 1,1

15 PEYRUSSE 1,1

15 ST PAUL DE SALERS 3 1

15 ST PAUL DE SALERS 4 0,9

17 ST SIMON DE PELOUAILLE 1,1

17 VILLARS LES BOIS 1,25

18 BOURGES Jacques Cœur X

18 MERY ES BOIS 0,95

18 NOZIERES 0,9

18 SOULANGIS 1

19 DAMPNIAT 1,1

19 ST BONNET L'ENFANTIER 1,05

19 SARRAN 1

19 VEYRIERES X

21 BROCHON 1

21 MONTBARD 1,39

22 CALLAC 1,59

22 GUINGAMP X

22 LANVOLLON 1,15

23 ST AGNANT DE VERSILLAT 1,08
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Département Cloche Bord

25 ATHOSE 1

25 TALLENAY 1

26 VALENCE 2 1,33

26 VALENCE 4 1,33

26 VALENCE 4B 1,33

27 LES ANDELYS 0,9

27 VERNON 1,1

28 SANCHEVILLE 1,1

31 ODARS 1,14

31 ST AVENTIN 1 0,87

33 AUBIAC 1,15

33 LIBOURNE A X

33 TRAZITS 1,1

33 VILLENEUVE 1,19

34 AGEL X

34 BALARUC LE VIEUX 1,21

34 CASTELNAU DE GUERS 1

34 MONTAGNAC 1,1

34 NISSAN 1,33

34 NIZAS 1

34 PAULHAN 1,1

34 PERET 1,1

34 ST ETIENNE DE GOURGAS 1,09

34 ST GENIES DE FONTEDIT 0,9

36 CHITRAY 0,76

36 PRUNIERS 1,06

36 ST MARTIN DE LAMPS 1

38 CRAS 1,1

38 EYZIN-PINET 1,25

38 FOUR 1,16

38 PISIEU 1,16

38 SAVAS 1

38 SEREZIN 1,1

39 LARRIVOIRE 1,1

39 LES PIARDS 1,1

39 MOIRANS 0,82

42 CLEPPE 1,14

42 GENILAC 1,1

42 LERIGNEUX 1,1

42 MONTBRISON 1,29

42 SALVIZINET 1,17

43 CHALENCON 1,1

44 LA CHEVALLERAIS 1,16

44 MOUAIS 1,05

45 ORLEANS X

47 FAUILLET 1,1

49 BEHUARD 1,18

49 BLOU 1,18

49 CHENILLE CHANGE 0,84

49 ETRICHE 1,08

49 NOYANT LA PLAINE 0,84

50 AVRANCHES 1,1

51 LE GAULT SOIGNY 1,1

53 JUVIGNE 1

53 LAVAL X

55 BAUDONVILLIERS 1,3

56 ST DOLAY X

57 BEYREN LES SIERCK 1,1

58 ST PIERRE LE MOUTIER 1 1,2

58 ST PIERRE LE MOUTIER 2 1,43
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Département Cloche Bord

59 LILLE 0,9

61 L'AIGLE 1,22

62 AVESNES 1,3

62 BELLE 1,14

62 DOHEM 1,05

62 ECUIRES X

62 MAZINGARBE 1

62 NESLES 1,14

62 NIELLES LES ARDRES 1,05

62 QUILEN 1,05

62 ST OMER 1

62 WISQUES X

63 ARLANC 1492 1

63 CUNLHAT 0,9

63 JUMEAUX 1

63 LUSSAT 1,1

63 MOISSAT BAS 1

63 OLLIERGUES Château 1

63 OLLIERGUES Meymont 1,05

63 OLMET 1

63 PONT DU CHÂTEAU 1,1

63 ST ANASTAISE 1,24

63 ST DONAT 1

63 SAVENNES 1,1

63 ST ELOY LA GLACIERE 1,16

64 BEOST 1 1

64 BEOST 2 1

64 LARUNS X

65 AULON 1,24

65 TIBIRAN 1

66 CAMELAS 1,24

66 CERET2 1

66 CERET7 1,25

66 ESPIRA DE CONFLENT 1

66 ESTAGEL 1,22

66 LE BOULOU X

66 MONTBOLO 0,8

66 MOSSET1 1,2

66 MOSSET3 1,17

66 OMS X

66 SAUTO 0,9

66 SERRABONNE 0,9

66 CASTEIL Canigou 1,05

66 VERNET4 1,05

66 VILLELONGUE DELS MONTS1 0,9

66 VILLELONGUE DELS MONTS1bis 0,9

67 ANDLAU 1,1

67 ECKARTSWILLER 1,1

67 HOCHFELDEN 1,1

67 MOLSHEIM 1,25

67 NEUWILLER LES SAVERNE 1,32

67 SAVERNE X

67 SCHAEFFERSHEIM 1,17

67 SCHARRACHBERGHEIM 1,05

67 STRASBOURG Ste Aurélie X

67 STRASBOURG St P le Vieux X

67 WISSEMBOURG 1,36

68 BRUEBACH 1,16

69 BRIGNAIS 1,05

69 LYON St Jean X
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Département Cloche Bord

69 RONTALON 1

69 THEIZE 1,17

71 AUTUN St Lazare 1,32

71 BONNAY 1,24

71 CHAGNY 1

71 CHALON 1

71 CHAZELLES 1

71 CORTEVAIX 1,13

71 CUISEAUX 1

73 CHALLES LES EAUX 1,05

73 LE BOURGET 1,05

73 ST PANCRACE 2 1,18

73 ST PANCRACE 3 1,16

73 VILLARD-SALET X

74 ALLINGES 1,13

77 SAMOREAU 1,1

79 LA RONDE 0,95

79 COISY 1

80 LEALVILLERS 1

80 MIANNAY 1

83 AUPS 1,3

83 LA CADIERE 1,23

83 MONS 1

84 APT 1,1

84 SAUMANE 1,05

85 CHATEAUNEUF 1

86 DISSAY 1,16

86 ROIFFE 1

87 CHAMBORET 1,05

89 AVALLON X

89 VOLGRE 0,89
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TABLEAU 4
TYPES DE PINCES RENCONTREES SUR

LES CLOCHES GOTHIQUES

A : Pince nette
B : Pince peu nette
C : Pince quasiment invisible

1 : Pince convexe
2 : Pince droite
3 : Pince concave
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Département Cloche Type
XIIIe siècle

3 LAPRUGNE 4 A2
12 MONTARNAL C1
18 SIDIAILLES C1
23 CHAVANAT B2
26 ROMANS 1 A1
26 ROMANS 2 A1
31 SACCOURVIELLE B2
33 LIBOURNE B B2
34 OCTON A2
36 DIOU C1
49 AVRILLE B2
51 TAISSY C1
59 LANDAS A2
67 HAGUENAU 1 B1
67 HAGUENAU 3 B1
73 ST PIERRE DE BELLEVILLE C1
82 MOISSAC C2
83 ST MAXIMIN LA STE BAUME A1

XIVe siècle
7 VAGNAS A2
9 LA BASTIDE DE SEROU A2
9 LAROQUE D'OLMES B1
10 LES CROUTES A1
18 CHALIVOY MILON C2
18 NEUILLY EN DUN B2
21 FORLEANS C2
21 LIERNAIS B1
23 ST ELOI B1
27 ECOUIS B1
29 PENCRAN C1
29 QUIMPER A2
31 LHERM B2
31 ST AVENTIN 2 B2
31 ST GAUDENS A3
31 VILLENOUVELLE A2
34 LA LIVINIERE B1
36 BRION C1
36 GEHEE 3 B2
36 ST LACTENCIN C1
37 BOURGUEUIL B1
37 CHEMILLE SUR INDROIS C1
38 ST JULIEN DE L'HERMS B1
48 MAS ST CHELY C1
59 TOUFFLERS B2
60 BEAUVAIS C2
60 COMPIEGNE A2
63 ARLANC XIVè B1
63 AUGNAT A1
63 BURON C2
66 BROUILLA1 B1
66 BROUILLA2 B2
66 CLAIRA1 A2
66 CLAIRA2 A2
66 COUSTOUGES1 A1
66 COUSTOUGES2 A1
68 RODEREN B2
71 AUTUN Couhard C2
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Département Cloche Type
71 ST AMBREUIL A1
77 CHANTELOUP EN BRIE C1
77 LA BROSSE MONTCEAUX B1
77 ST SAUVEUR LES BRAY B1
86 PINDRAY A2
87 DINSAC C2
89 LA FERTE LOUPIERE C1
89 SACY A2

XVe siècle
1 LAGNIEU A2
3 LAPRUGNE 2 B2
3 ST ANGEL B1
3 ST SORNIN B1
3 SORBIER C1
4 MOUSTIERS STE MARIE B1
6 ST DALMAS 1452 B2
6 ST DALMAS 1500 C1
7 BOURG SAINT ANDEOL A2
7 TOURNON B2
8 MONTHERME A2
10 BLAINCOURT SUR AUBE B1
10 VILLEMAUR SUR VANNE A1
11 ALZONNE B1
11 ROQUEFERE B2
11 ROQUEFEUIL B2
11 ST PAPOUL A2
12 PONT DE SALARS A2
12 TARASCON A1
14 GRANGUES C1
15 ANTIGNAC C1
15 BRAGEAC C2
15 LE FALGOUX B2
15 PEYRUSSE B2
15 ST PAUL DE SALERS 3 C2
15 ST PAUL DE SALERS 4 C2
17 ST SIMON DE PELOUAILLE A2
17 VILLARS LES BOIS B2
18 BOURGES Jacques Cœur B1
18 MERY ES BOIS A2
18 NOZIERES A2
18 SOULANGIS B2
19 DAMPNIAT B1
19 ST BONNET L'ENFANTIER A1
19 SARRAN C2
19 VEYRIERES A2
21 BROCHON B2
21 MONTBARD B1
22 CALLAC C1
22 GUINGAMP B1
22 LANVOLLON A2
23 ST AGNANT DE VERSILLAT B2
25 ATHOSE B1
25 TALLENAY A2
26 VALENCE 2 A2
26 VALENCE 4 A2
26 VALENCE 4B A2
27 LES ANDELYS A2
27 VERNON A2
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Département Cloche Type
28 SANCHEVILLE C1
31 ODARS A2
31 ST AVENTIN 1 A2
33 AUBIAC B2
33 LIBOURNE A A2
33 TRAZITS B2
33 VILLENEUVE C2
34 AGEL C1
34 BALARUC LE VIEUX A2
34 CASTELNAU DE GUERS A1
34 MONTAGNAC B1
34 NISSAN B2
34 NIZAS A1
34 PAULHAN A2
34 PERET B2
34 ST ETIENNE DE GOURGAS A1
34 ST GENIES DE FONTEDIT A2
36 CHITRAY B2
36 PRUNIERS B2
36 ST MARTIN DE LAMPS B2
38 CRAS C1
38 EYZIN-PINET B2
38 FOUR A2
38 PISIEU B2
38 SAVAS C2
38 SEREZIN C2
39 LARRIVOIRE C2
39 LES PIARDS B2
39 MOIRANS A2
42 CLEPPE B1
42 GENILAC A2
42 LERIGNEUX A1
42 MONTBRISON B2
42 SALVIZINET A1
43 CHALENCON A2
44 LA CHEVALLERAIS A2
44 MOUAIS A1
45 ORLEANS B1
47 FAUILLET A2
49 BEHUARD B2
49 BLOU A2
49 CHENILLE CHANGE C2
49 ETRICHE B2
49 NOYANT LA PLAINE A2
50 AVRANCHES A1
51 LE GAULT SOIGNY A2
53 JUVIGNE C1
53 LAVAL B1
55 BAUDONVILLIERS C2
56 ST DOLAY A2
57 BEYREN LES SIERCK A1
58 ST PIERRE LE MOUTIER 1 A2
58 ST PIERRE LE MOUTIER 2 A2
59 LILLE B2
61 L'AIGLE A2
62 AVESNES A1
62 BELLE A1
62 DOHEM A2
62 ECUIRES B2
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Département Cloche Type
62 MAZINGARBE B2
62 NESLES B1
62 NIELLES LES ARDRES B1
62 QUILEN A2
62 ST OMER B1
62 WISQUES B2
63 ARLANC 1492 C1
63 CUNLHAT B2
63 JUMEAUX A2
63 LUSSAT A2
63 MOISSAT BAS B2
63 OLLIERGUES Château C1
63 OLLIERGUES Meymont C2
63 OLMET B1
63 PONT DU CHÂTEAU B2
63 ST ANASTAISE B2
63 ST DONAT A2
63 SAVENNES A2
63 ST ELOY LA GLACIERE A2
64 BEOST 1 A1
64 BEOST 2 A1
64 LARUNS A2
65 AULON A1
65 TIBIRAN A2
66 CAMELAS A1
66 CERET2 A2
66 CERET7 A1
66 ESPIRA DE CONFLENT A2
66 ESTAGEL C2
66 LE BOULOU B2
66 MONTBOLO C2
66 MOSSET1 A2
66 MOSSET3 A1
66 OMS B2
66 SAUTO A1
66 SERRABONNE B2
66 CASTEIL Canigou A1
66 VERNET4 A2
66 VILLELONGUE DELS MONTS1 A1
66 VILLELONGUE DELS MONTS1bis B1
67 ANDLAU B1
67 ECKARTSWILLER B1
67 HOCHFELDEN B1
67 MOLSHEIM B1
67 NEUWILLER LES SAVERNE C1
67 SAVERNE C1
67 SCHAEFFERSHEIM C1
67 SCHARRACHBERGHEIM B1
67 STRASBOURG Ste Aurélie C1
67 STRASBOURG St P le Vieux C1
67 WISSEMBOURG A2
68 BRUEBACH B1
69 BRIGNAIS A2
69 LYON St Jean A1
69 RONTALON A2
69 THEIZE A2
71 AUTUN St Lazare B2
71 BONNAY B2
71 CHAGNY A2
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Département Cloche Type
71 CHALON A3
71 CHAZELLES B1
71 CORTEVAIX A2
71 CUISEAUX A1
73 CHALLES LES EAUX C2
73 LE BOURGET C2
73 ST PANCRACE 2 A1
73 ST PANCRACE 3 B1
73 VILLARD-SALET A2
74 ALLINGES A2
77 SAMOREAU B1
79 LA RONDE B1
79 COISY A1
80 LEALVILLERS C1
80 MIANNAY A1
83 AUPS B2
83 LA CADIERE A2
83 MONS B2
84 APT A2
84 SAUMANE A2
85 CHATEAUNEUF A2
86 DISSAY B1
86 ROIFFE A2
87 CHAMBORET A2
89 AVALLON A1
89 VOLGRE C1
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TABLEAU 5
EVOLUTION DE LA DISTANCE A LA TANGENTE

Unité utilisée : le bord, ou douzième partie de la hauteur tangentielle.
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TABLEAU 6
DISTANCE A LA TANGENTE DES DIFFERENTES

CLOCHES RELEVEES

Unité utilisée : le bord, ou douzième partie de la hauteur tangentielle.
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Département Cloche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 LAGNIEU 0,1 0,5 0,8 1 1 1 1 0,8 0,61 0,5 0,25 0
3 LAPRUGNE 2 0 0,3 0,7 0,9 1 1 0,9 0,8 0,58 0,4 0,25 0
3 LAPRUGNE 4 0,3 1 1,3 1,4 1,5 1,4 1,2 1 0,73 0,4 0,2 0
3 ST ANGEL 0,1 0,3 0,8 1,15 1,3 1,3 1,3 1 0,75 0,6 0,33 0
3 ST SORNIN 0,1 0,5 1,1 1,27 1,4 1,3 1,3 1,1 0,85 0,5 0,25 0
3 SORBIER 0,1 0,5 1 1,13 1,2 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,25 0
3 VAUMAS 0 0,4 0,9 1 1 1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,25 0
4 MOUSTIERS STE MARIE 0 0,4 0,7 0,9 1 0,9 0,9 0,8 0,61 0,4 0,33 0
6 ST DALMAS 1452 0,1 0,3 0,7 0,84 0,9 0,8 0,8 0,6 0,38 0,3 0,1 0
6 ST DALMAS 1500 0 0,4 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,15 0
7 TOURNON 0 0,3 0,7 0,88 1 1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,22 0
8 MONTHERME 0,1 0,6 1 1,15 1,2 1,1 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0
9 LA BASTIDE DE SEROU 0 0,4 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,12 0

10 BLAINCOURT SUR AUBE 0 0,3 0,6 0,92 1 1,1 1 0,9 0,71 0,5 0,25 0
10 LES CROUTES 0 0,2 0,7 1 1,3 1,2 1,1 0,9 0,68 0,4 0,2 0
10 VILLEMAUR SUR VANNE 0 0,4 0,8 1,1 1,3 1,2 1 0,8 0,58 0,4 0,16 0
11 ALZONNE 0 0,4 1 1,25 1,4 1,5 1,4 1,2 1 0,6 0,25 0
11 ROQUEFERE 0,1 0,4 0,7 0,92 1 1 1 0,8 0,6 0,4 0,1 0
11 ROQUEFEUIL 0,1 0,4 0,7 0,9 1 1 0,8 0,8 0,58 0,3 0,16 0
11 ST PAPOUL 0,2 0,3 0,9 1,2 1,3 1,3 1,2 1 0,75 0,6 0,3 0
12 MONTARNAL 0,2 0,7 1,1 1,3 1,4 1,3 1,2 1 0,7 0,4 0,13 0
12 PONT DE SALARS 0,1 0,6 1,1 1,37 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 0,6 0,3 0
13 TARASCON 0,1 0,2 0,8 1,1 1,2 1,1 1 0,8 0,55 0,3 0,16 0
14 GRANGUES 0 0,5 1 1,22 1,3 1,3 1,2 1 0,77 0,5 0,25 0
15 ANTIGNAC 0,2 0,5 1 1,15 1,2 1,2 1,1 1 0,8 0,6 0,3 0
15 BRAGEAC 0,2 0,5 0,8 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,73 0,5 0,25 0
15 LE FALGOUX 0,2 0,7 1 1,25 1,3 1,3 1,3 1,1 0,88 0,6 0,25 0
15 PEYRUSSE 0,3 0,7 1,1 1,29 1,4 1,4 1,3 1,1 0,85 0,6 0,25 0
15 ST PAUL DE SALERS 3 0,1 0,5 0,7 0,9 1 1 0,9 0,8 0,66 0,5 0,22 0
15 ST PAUL DE SALERS 4 0,1 0,5 0,9 1 1,1 1,1 1 0,9 0,63 0,4 0,13 0
17 ST SIMON DE PELOUAILLE 0 0,5 0,8 1 1,2 1,1 1 0,8 0,62 0,4 0,22 0
17 VILLARS LES BOIS 0,1 0,4 0,8 1,1 1,2 1,2 1 0,8 0,66 0,4 0,16 0
18 BOURGES Jacques Cœur 0 0 0,4 0,81 1 1 1 0,8 0,68 0,5 0,3 0
18 CHALIVOY MILON 0,1 0,5 0,8 1,1 1,2 1,1 1 0,8 0,7 0,5 0,2 0
18 MERY ES BOIS 0 0,3 0,6 0,9 1 1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,18 0
18 NEUILLY EN DUN 0,1 0,6 0,9 1,1 1,1 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,16 0
18 NOZIERES 0,1 0,6 1 1,16 1,3 1,3 1,1 0,8 0,66 0,4 0,16 0
18 SIDIAILLES 0,1 0,6 1,1 1,4 1,5 1,4 1,4 1,2 0,9 0,6 0,25 0
18 SOULANGIS 0,1 0,3 0,8 1,1 1,3 1,3 1,1 0,9 0,66 0,5 0,2 0
19 DAMPNIAT 0 0,3 0,8 1 1,1 1,2 1,1 0,9 0,8 0,5 0,25 0
19 ST BONNET L'ENFANTIER 0 0,4 0,8 1,1 1,2 1,2 1,1 1 0,8 0,5 0,25 0
19 SARRAN 0,1 0,4 1 1,3 1,3 1,3 1,2 1 0,8 0,6 0,25 0
21 BROCHON 0,1 0,4 0,8 1 1,1 1,1 1 0,9 0,7 0,5 0,16 0
21 FORLEANS 0,1 0,3 0,8 1,1 1,3 1,3 1,2 1 0,8 0,5 0,2 0
21 LIERNAIS 0 0,3 0,9 1,1 1,1 1,2 1 0,8 0,6 0,3 0,16 0
21 MONTBARD 0 0,1 0,4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,45 0,3 0,1 0
22 CALLAC 0,2 0,5 0,9 1,1 1,2 1,2 1 0,9 0,7 0,5 0,25 0
22 GUINGAMP 0 0,1 0,6 0,84 1 1 1 0,9 0,72 0,5 0,35 0
22 LANVOLLON 0 0,4 0,9 1,1 1,1 1,1 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0
23 CHAVANAT 0,1 0,7 1 1,25 1,3 1,3 1,2 1 0,66 0,5 0,25 0
23 ST AGNANT DE VERSILLAT 0 0,3 0,7 1 1,1 1,2 1,1 1 0,75 0,5 0,16 0
23 ST ELOI 0,1 0,6 1 1,13 1,3 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,25 0
25 ATHOSE 0,1 0,5 1 1,23 1,4 1,4 1,4 1,2 1 0,8 0,38 0
25 TALLENAY 0,1 0,3 0,8 1 1,1 1,1 1,1 1 0,8 0,5 0,29 0
26 ROMANS 1 0,1 0,6 1,2 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 0,85 0,6 0,3 0
26 ROMANS 2 0,2 0,5 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,1 0,9 0,6 0,3 0
26 VALENCE 2 0 0,3 0,7 0,83 1 1,1 1,1 1 0,9 0,5 0,33 0
26 VALENCE 4B 0 0,3 0,7 0,95 1,1 1,1 1 0,8 0,66 0,3 0,2 0
27 ECOUIS 0 0,4 1 1,18 1,3 1,3 1,3 1,1 0,81 0,6 0,3 0
27 LES ANDELYS 0,1 0,5 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,66 0,4 0,2 0



Tableaux

2173

Département Cloche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 VERNON 0 0,4 1 1,2 1,3 1,2 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2 0
28 SANCHEVILLE 0,1 0,2 0,7 1 1,1 1,1 1 0,8 0,6 0,4 0,18 0
29 PENCRAN 0 0,5 0,9 1 1,1 1 0,9 0,8 0,55 0,3 0,1 0
29 QUIMPER 0,2 0,8 1,2 1,4 1,5 1,5 1,3 1,1 0,85 0,6 0,25 0
31 LHERM 0,2 0,5 1 1,27 1,4 1,4 1,3 1,1 0,75 0,6 0,27 0
31 ODARS 0,1 0,5 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1 0,8 0,5 0,2 0
31 SACCOURVIELLE 0,2 0,7 1,1 1,3 1,3 1,1 0,9 0,8 0,55 0,3 0,16 0
31 ST AVENTIN 1 0,2 0,7 1,1 1,3 1,4 1,3 1,1 1 0,76 0,5 0,26 0
31 ST AVENTIN 2 0,2 0,6 0,9 1,16 1,3 1,3 1,2 1 0,8 0,7 0,33 0
31 ST GAUDENS 0 0,3 0,8 1 1 1 0,9 0,8 0,55 0,3 0,05 0
31 VILLENOUVELLE 0,1 0,2 0,7 1 1 1 1 0,8 0,63 0,4 0,18 0
33 AUBIAC 0 0,3 0,7 0,9 1 1 0,9 0,8 0,65 0,4 0,2 0
33 LIBOURNE A 0 0,4 0,7 0,71 0,7 0,7 0,7 0,5 0,33 0,2 0,1 0
33 LIBOURNE B 0,1 0,9 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,56 0,4 0,16 0
33 TRAZITS 0,1 0,6 1 1,1 1,1 1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2 0
33 VILLENEUVE 0 0,4 0,9 1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,75 0,5 0,25 0
34 BALARUC LE VIEUX 0,2 0,5 0,9 1,05 1,1 1,1 0,9 0,8 0,63 0,4 0,25 0
34 CASTELNAU DE GUERS 0,1 0,6 1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 0,78 0,5 0,21 0
34 LA LIVINIERE 0 0,2 0,7 0,85 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 0
34 MONTAGNAC 0,1 0,5 0,8 0,9 1 1 0,9 0,8 0,63 0,4 0,18 0
34 NISSAN 0,1 0,5 0,9 1,2 1,3 1,3 1,1 0,9 0,75 0,5 0,25 0
34 NIZAS 0,1 0,4 1 1,3 1,4 1,3 1,1 1 0,75 0,5 0,25 0
34 OCTON 0,1 0,7 1,1 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 0,81 0,5 0,25 0
34 PAULHAN 0,1 0,6 1 1,22 1,3 1,3 1,2 1,1 0,85 0,6 0,31 0
34 PERET 0,2 0,6 1 1,1 1,2 1,1 1 0,9 0,72 0,5 0,27 0
34 ST ETIENNE DE GOURGAS 0 0,3 0,7 0,84 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,16 0
34 ST GENIES DE FONTEDIT 0,2 0,6 1 1,11 1,1 1,1 0,9 0,8 0,54 0,3 0,2 0
36 BRION 0 0,3 0,6 0,84 1 1,1 1 0,8 0,58 0,4 0,16 0
36 CHITRAY 0,1 0,6 0,8 1 1,1 1,1 1 0,8 0,55 0,4 0,2 0
36 DIOU 0,2 0,6 0,8 1 1 1 1 0,8 0,66 0,4 0,15 0
36 GEHEE 2 0,1 0,3 0,8 0,9 1 0,9 0,8 0,7 0,55 0,3 0,15 0
36 GEHEE 3 0 0,3 0,7 0,95 1,1 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,22 0
36 PRUNIERS 0 0,3 0,6 0,84 1 0,8 0,8 0,5 0,37 0,2 0,05 0
36 ST LACTENCIN 0,1 0,5 0,9 1,1 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,3 0,1 0
36 ST MARTIN DE LAMPS 0,2 0,6 1,2 1,36 1,5 1,4 1,3 1,1 0,88 0,7 0,33 0
37 BOURGUEUIL 0 0,5 1 1,19 1,2 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,22 0
37 CHEMILLE SUR INDROIS 0,1 0,5 0,8 0,95 1 0,9 0,8 0,8 0,62 0,4 0,2 0
38 CRAS 0 0,2 0,7 1 1,1 1,1 1 0,8 0,66 0,5 0,22 0
38 EYZIN-PINET 0,1 0,6 0,9 1,05 1,1 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,22 0
38 FOUR 0 0,3 0,9 1,11 1,2 1,2 1,2 1 0,75 0,5 0,25 0
38 PISIEU 0,1 0,3 0,8 1 1,1 1,1 1,1 1 0,75 0,6 0,3 0
38 ST JULIEN DE L'HERMS 0,2 0,6 1,1 1,26 1,4 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,39 0
38 SAVAS 0,2 0,5 0,9 1 1 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,16 0
38 SEREZIN 0,2 0,5 0,8 1 1,1 1,1 1 0,8 0,6 0,4 0,15 0
39 LARRIVOIRE 0,1 0,3 0,8 1 1,1 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,2 0
39 LES PIARDS 0,1 0,5 1 1,13 1,3 1,3 1,2 1,1 0,75 0,6 0,23 0
39 MOIRANS 0,1 0,4 0,9 1,11 1,2 1,2 1,1 1 0,82 0,5 0,25 0
42 CLEPPE 0,1 0,5 1 1,05 1,1 1,1 1 0,8 0,62 0,4 0,2 0
42 GENILAC 0,1 0,6 1 1,25 1,4 1,4 1,3 1 0,75 0,5 0,25 0
42 LERIGNEUX 0,1 0,4 1 1,3 1,4 1,5 1,4 1,1 0,86 0,6 0,25 0
42 MONTBRISON 0 0,3 0,6 0,65 0,6 0,6 0,6 0,5 0,44 0,3 0,12 0
42 SALVIZINET 0 0,3 0,8 1 1,1 1,2 1,2 1 0,8 0,6 0,3 0
43 CHALENCON 0,1 0,3 0,8 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 0,81 0,5 0,23 0
43 LE PUY EN VELAY 0,1 0,6 0,9 1 1 0,9 0,9 0,7 0,53 0,4 0,16 0
44 LA CHEVALLERAIS 0,1 0,4 1 1,15 1,2 1,2 1,1 0,9 0,71 0,5 0,26 0
44 MOUAIS 0,1 0,5 0,8 1,16 1,3 1,3 1,2 1 0,8 0,5 0,21 0
45 ORLEANS 0,1 0,5 0,9 1,18 1,3 1,2 1,1 0,9 0,63 0,5 0,18 0
47 FAUILLET 0,1 0,4 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 0,86 0,6 0,25 0
48 MAS ST CHELY 0,1 0,4 1 1,12 1,2 1,1 1 0,8 0,56 0,4 0,16 0
49 AVRILLE 0,2 0,9 1,3 1,44 1,5 1,5 1,4 1,2 1 0,7 0,3 0
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49 BEHUARD 0 0,4 0,9 1,18 1,4 1,4 1,2 1 0,81 0,5 0,18 0
49 BLOU 0 0,3 0,7 0,95 1 1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,23 0
49 CHENILLE CHANGE 0,2 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,66 0,4 0,16 0
49 ETRICHE 0 0,2 0,7 0,86 1 1 1 0,8 0,66 0,4 0,21 0
49 FONTEVRAUD 1 0 0,4 0,8 1,16 1,6 1,7 1,6 1,1 0,9 0,6 0,29 0
49 FONTEVRAUD 2 0 0,1 0,6 1 1,2 1,3 1,3 1 0,8 0,5 0,22 0
49 NOYANT LA PLAINE 0,2 0,5 0,8 1 1 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0
50 AVRANCHES 0 0,3 0,8 0,95 1 0,9 0,8 0,7 0,55 0,3 0,22 0
51 LE GAULT SOIGNY 0,1 0,5 0,9 1,18 1,3 1,2 1 0,9 0,66 0,5 0,22 0
51 TAISSY 0,1 0,5 1 1,2 1,3 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,2 0
53 JUVIGNE 0 0,3 0,7 0,85 1 1,1 1 0,9 0,7 0,5 0,33 0
53 LAVAL 0 0,2 0,7 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,54 0,3 0,1 0
55 BAUDONVILLIERS 0 0,2 0,5 0,75 1 1 0,9 0,7 0,55 0,4 0,25 0
56 ST DOLAY 0 0,5 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1 0,85 0,6 0,35 0
57 BEYREN LES SIERCK 0,1 0,5 1,1 1,4 1,5 1,5 1,4 1,2 0,9 0,6 0,3 0
58 ST PIERRE LE MOUTIER 1 0,1 0,5 0,9 1,1 1,1 1 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0
58 ST PIERRE LE MOUTIER 2 0,1 0,2 0,7 1 1,1 1,1 1 0,8 0,57 0,4 0,19 0
59 LANDAS 0,1 0,5 1 1,27 1,4 1,3 1,1 0,9 0,6 0,5 0,2 0
59 LILLE 0,1 0,6 1 1,2 1,3 1,2 1,1 0,8 0,6 0,4 0,1 0
59 TOUFFLERS 0,1 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1 0,9 0,7 0,54 0,4 0,16 0
60 BEAUVAIS 0,1 0,8 1,1 1,35 1,4 1,4 1,2 1 0,73 0,5 0,16 0
60 COMPIEGNE 0,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 1 0,8 0,5 0,3 0,11 0
61 L'AIGLE 0 0,2 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,17 0
62 AVESNES 0,1 0,3 0,9 1,21 1,3 1,3 1,2 1 0,73 0,5 0,25 0
62 BELLE 0 0,4 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1 0,78 0,6 0,26 0
62 DOHEM 0,1 0,7 1,1 1,38 1,5 1,5 1,5 1,2 0,96 0,6 0,32 0
62 ECUIRES 0 0,4 0,9 1,07 1,2 1,1 1 0,8 0,5 0,4 0,13 0
62 MAZINGARBE 0 0,5 0,9 1,05 1,1 1,1 1 0,8 0,57 0,3 0,16 0
62 NESLES 0,1 0,6 1,1 1,24 1,3 1,2 1,1 0,9 0,66 0,4 0,19 0
62 NIELLES LES ARDRES 0 0,2 0,8 0,94 1 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,22 0
62 QUILEN 0 0,5 0,9 1,05 1,1 1,1 1 0,9 0,66 0,5 0,2 0
62 ST OMER 0 0,5 0,9 1,09 1,2 1,2 1,2 1 0,8 0,6 0,34 0
62 WISQUES 0,1 0,6 1,1 1,26 1,3 1,3 1,1 0,9 0,73 0,5 0,24 0
63 ARLANC XIVè 0,1 0,4 0,8 0,93 0,9 0,8 0,7 0,5 0,35 0,2 0,1 0
63 ARLANC 1492 0,1 0,4 0,8 0,94 1 0,9 0,9 0,8 0,63 0,4 0,2 0
63 AUGNAT 0,1 0,5 0,9 1,1 1,2 1,1 1 0,8 0,58 0,4 0,2 0
63 BURON 0,1 0,5 1 1,23 1,4 1,4 1,2 1 0,76 0,5 0,23 0
63 CUNLHAT 0,1 0,6 1 1,23 1,3 1,3 1,2 1 0,85 0,6 0,27 0
63 JUMEAUX 0,1 0,5 0,9 1,1 1,2 1,1 1 0,8 0,66 0,5 0,22 0
63 LUSSAT 0,2 0,5 1 1,21 1,3 1,3 1,2 1,1 0,89 0,6 0,3 0
63 MOISSAT BAS 0,1 0,5 0,9 1,14 1,2 1,1 1,1 1 0,8 0,5 0,23 0
63 OLLIERGUES Château 0,2 0,5 0,9 1,04 1,1 1,2 1,1 1 0,78 0,5 0,26 0
63 OLLIERGUES Meymont 0 0,3 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,16 0
63 OLMET 0,1 0,3 0,8 1 1,2 1,2 1,1 1 0,74 0,5 0,26 0
63 PONT DU CHÂTEAU 0,2 0,6 0,9 1,11 1,2 1,2 1,1 0,9 0,71 0,5 0,22 0
63 ST ANASTAISE 0,2 0,6 1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 0,8 0,5 0,26 0
63 ST DONAT 0,1 0,4 0,6 0,85 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,4 0,17 0
63 SAVENNES 0,3 0,5 1 1,24 1,3 1,3 1,1 1,1 0,81 0,5 0,25 0
63 ST ELOY LA GLACIERE 0,2 0,5 1 1,25 1,3 1,3 1,1 0,9 0,66 0,5 0,25 0
64 BEOST 1 0,2 0,6 1,1 1,31 1,3 1,3 1,1 0,9 0,69 0,5 0,2 0
64 BEOST 2 0,2 0,6 1,1 1,26 1,3 1,3 1,1 1 0,74 0,5 0,17 0
64 LARUNS 0,1 0,8 1,2 1,21 1,1 0,9 0,7 0,6 0,46 0,2 0,07 0
65 AULON 0,2 0,7 1 1,1 1,1 1 0,8 0,7 0,39 0,3 0,1 0
65 TIBIRAN 0,3 0,6 0,9 1,04 1 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,14 0
66 BROUILLA1 0,2 0,5 1 1,12 1,1 1,1 1 0,8 0,65 0,4 0,1 0
66 BROUILLA2 0 0,4 0,8 1 1 0,9 0,8 0,6 0,46 0,3 0,17 0
66 CAMELAS 0,2 0,6 1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 0,85 0,6 0,29 0
66 CLAIRA1 0,1 0,6 1 1,21 1,2 1,1 1 0,9 0,6 0,4 0,15 0
66 CLAIRA2 0,1 0,4 1 1,25 1,3 1,3 1,2 1 0,75 0,5 0,25 0
66 CERET2 0,1 0,3 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,55 0,4 0,16 0
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66 CERET7 0,1 0,5 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,73 0,5 0,25 0
66 COUSTOUGES1 0,1 0,7 1,1 1,25 1,3 1,3 1,2 1 0,72 0,5 0,25 0
66 COUSTOUGES2 0,1 0,6 1,1 1,27 1,3 1,3 1,2 1 0,81 0,6 0,27 0
66 ESPIRA DE CONFLENT 0,1 0,5 0,9 1,13 1,2 1,1 1,1 1 0,78 0,5 0,26 0
66 ESTAGEL 0,2 0,6 0,9 1,13 1,2 1,2 1,1 1 0,78 0,6 0,27 0
66 LE BOULOU 0 0,4 0,8 1 1,1 1,1 1,1 1 0,75 0,5 0,25 0
66 MONTBOLO 0,2 0,5 0,8 0,91 0,9 0,8 0,8 0,6 0,45 0,3 0,18 0
66 MOSSET1 0,2 0,4 1 1,36 1,4 1,3 1,2 1 0,8 0,6 0,32 0
66 MOSSET3 0,2 0,5 1 1,22 1,2 1,2 1 0,9 0,7 0,4 0,17 0
66 OMS 0,2 0,6 1 1,24 1,3 1,2 1,2 1 0,81 0,5 0,19 0
66 SAUTO 0,1 0,5 0,7 0,85 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,25 0
66 SERRABONNE 0,1 0,5 0,9 1,11 1,2 1,2 1,1 0,9 0,6 0,4 0,1 0
66 CASTEIL Canigou 0,1 0,6 1 1,28 1,3 1,2 1 0,8 0,6 0,3 0,1 0
66 VERNET1 0,4 1 1,1 1,05 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0
66 VERNET4 0,2 0,8 1,1 1,28 1,4 1,4 1,3 1 0,8 0,5 0,2 0
66 VILLELONGUE DELS MONTS1 0,1 0,3 0,7 1 1,1 1,1 1 0,8 0,62 0,4 0,16 0
66 VILLELONGUE DELS MONTS1bis0,1 0,4 0,8 1,02 1,1 1,1 1 0,9 0,64 0,4 0,16 0
67 ANDLAU 0,2 0,8 1,4 1,7 1,8 1,7 1,4 1,2 0,85 0,6 0,3 0
67 ECKARTSWILLER 0,1 0,5 1,1 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 0,95 0,7 0,3 0
67 HAGUENAU 1 0,1 0,7 1,1 1,3 1,4 1,3 1,2 1 0,66 0,4 0,16 0
67 HAGUENAU 3 0 0,4 1 1,2 1,1 1,1 1 0,9 0,75 0,6 0,33 0
67 HOCHFELDEN 0 0,4 1,1 1,27 1,4 1,4 1,3 1,1 0,8 0,5 0,25 0
67 MOLSHEIM 0 0,3 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1 0,75 0,5 0,33 0
67 NEUWILLER LES SAVERNE 0 0,4 0,8 1 1,1 1,1 1 0,9 0,72 0,5 0,27 0
67 SCHAEFFERSHEIM 0 0,4 0,9 1,1 1,1 1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,25 0
67 SCHARRACHBERGHEIM 0 0,5 1,1 1,3 1,4 1,3 1,1 1 0,74 0,5 0,25 0
67 WISSEMBOURG 0,1 0,1 0,5 0,8 1 1 1 0,8 0,64 0,5 0,25 0
68 BRUEBACH 0,1 0,4 1 1,2 1,3 1,2 1,1 0,9 0,7 0,4 0,2 0
68 RODEREN 0 0,4 0,9 1,16 1,3 1,3 1,2 1 0,74 0,5 0,21 0
69 BRIGNAIS 0 0,5 0,9 1,05 1,1 1,1 1 0,8 0,65 0,5 0,2 0
69 RONTALON 0 0,2 0,6 0,77 0,9 0,8 0,8 0,7 0,62 0,4 0,2 0
69 THEIZE 0,1 0,4 0,9 1 1,1 1,1 0,9 0,8 0,58 0,3 0,16 0
71 AUTUN Couhard 0,2 0,6 1,1 1,3 1,4 1,4 1,3 1,1 0,88 0,5 0,28 0
71 AUTUN St Lazare 0,1 0,4 0,7 0,9 1 1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,1 0
71 BONNAY 0,1 0,3 0,8 1,05 1,1 1,2 1,2 1 0,76 0,5 0,29 0
71 CHAGNY 0 0,3 0,6 0,94 1,1 1,1 1,1 0,9 0,68 0,4 0,25 0
71 CHALON 0,3 0,9 1,1 1,1 1,1 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 0
71 CHAZELLES 0 0,3 0,9 1,16 1,2 1,2 1,1 0,9 0,66 0,4 0,28 0
71 CORTEVAIX 0,1 0,4 0,8 1,05 1,2 1,2 1,1 0,9 0,7 0,4 0,22 0
71 CUISEAUX 0,1 0,5 1 1,05 1,1 1 0,9 0,8 0,66 0,3 0,2 0
71 ST AMBREUIL 0,1 0,6 1 1,2 1,2 1,2 1 0,8 0,63 0,4 0,19 0
73 CHALLES LES EAUX 0,1 0,5 0,8 1,12 1,2 1,2 1,2 1 0,83 0,5 0,25 0
73 LE BOURGET 0,2 0,5 1 1,27 1,4 1,4 1,3 1,1 0,86 0,6 0,33 0
73 ST PIERRE DE BELLEVILLE 0,1 0,3 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,33 0,2 0,13 0
73 ST PANCRACE 2 0,1 0,4 0,9 1,1 1,1 1,1 1 0,9 0,65 0,5 0,18 0
73 ST PANCRACE 3 0,1 0,5 0,9 1,17 1,3 1,3 1,2 1 0,8 0,5 0,24 0
74 ALLINGES 0 0,5 0,9 1 1,1 1 1 0,9 0,75 0,5 0,25 0
77 CHANTELOUP EN BRIE 0,1 0,7 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,75 0,5 0,25 0
77 LA BROSSE MONTCEAUX 0,2 0,7 1,1 1,2 1,3 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,1 0
77 SAMOREAU 0,1 0,5 1 1,2 1,3 1,2 1,2 1 0,8 0,6 0,35 0
77 ST SAUVEUR LES BRAY 0 0,5 0,9 1,16 1,2 1,1 1 0,9 0,66 0,4 0,16 0
79 LA RONDE 0 0,4 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,7 0,4 0,17 0
80 COISY 0 0,4 1 1,17 1,2 1,2 1,1 1 0,77 0,5 0,23 0
80 LEALVILLERS 0,1 0,6 0,8 1,13 1,2 1,2 1 0,8 0,63 0,4 0,2 0
80 MIANNAY 0 0,6 1 1,15 1,2 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,2 0
83 AUPS 0 0,3 0,5 0,59 0,6 0,6 0,6 0,5 0,47 0,4 0,2 0
83 LA CADIERE 0,1 0,5 1 1,23 1,4 1,4 1,3 1,1 0,9 0,6 0,38 0
83 MONS 0 0,4 0,8 1 1,1 1,1 1 0,9 0,7 0,5 0,25 0
84 APT 0,1 0,5 1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,1 0,9 0,6 0,27 0
84 SAUMANE 0,1 0,6 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1 0,84 0,6 0,32 0
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TABLEAU 7
COMPOSITION DES CLOCHES ANALYSEES
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Cloche Datation Cu Sn Pb Autres métaux Total
Haut Moyen Age

Alet (35) Xe siècle 71,6 22,5 3,6 2,3 100
Oldenburg (Holstein, All) IXe-Xe siècle 74,88 15,64 9,09 0,39 100
Haithabu (Holstein, All) deuxième moitié du Xe 75,33 17,37 6,5 0,8 100

MOYENNE 73,94 18,5 6,4 1,16 100

Période romane
St Urnel (29) Première moitié XIIe 62,7 29,3 2,3 5,7 100

Graitschen (Iena, All) Deuxième moitié XIe 73,99 21,45 3,56 1 100
Elsdorf (Köthen, All) Premier tiers XIIe 73,72 23,31 2,27 0,7 100
Auburg-Diepholz (All) Milieu XIIe 77,33 19,7 2,02 0,95 100

MOYENNE 71,94 23,44 2,54 2,08 100

MOYENNE GENERALE 72,94 20,97 4,47 1,62
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TABLEAU 8
RAPPORT GENERAUX (Ds/D, H/D et Ht/D) PAR

REGION CAMPANAIRE POUR LA PERIODE
GOTHIQUE
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Région Diam s/Diam H/D Ht/D
Nord 0,54 0,81 0,78

Centre-Sud 0,53 0,85 0,81
Extrême Sud 0,55 0,84 0,79
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TABLEAU 9
INSCRIPTIONS RELEVEES

Type d’inscriptions :
1 : Xps vincit, xps regnat...
2 : Xps rex venit in pace
3 : Ihs Salvator Mundi
4 : Mentem Sanctam spontaneam honorem deo et patrie liberacionem
5 : Iehsus transiens per medium illorum ibat (Luc, IV, 30)
6 : Te deum Laudamus/Sit nomen domini benedictum
7 : Ave Maria...
8 : S. Maria ora pro nobis
9 : S. ... ora pro nobis
10 : Vox domini sonat
11 : Laudo deum verum... (y compris les formules du type «Vivos voco, Mortuos 
plango...»)
12 : Donateur et commanditaire
13 : Définition laïque de la cloche

Types de caractères :
0 : Rouleaux de cire
1 : Onciales
2 : Oncialo-gothiques
3 : Gothiques
4 : Capitales romaines
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Dép Commune Edifice Date Nb Décors Caractères

1 LAGNIEU Saint Jean Baptiste 1495 4 1 4 3

1 THOIRY 1458 3 12 3

2 ARCHON 1444 0 7 3

2 CAMELIN 1361 0 12 2

2 LAON 1405 2 12 13 3

2 ORGEVAL 1413 0 12 3

2 ST PIERREMONT 1454 0 12 3

3 LAPRUGNE Eglise 1200 0 1 3

3 LAPRUGNE Eglise 1484 4 9 3

3 SAINT ANGEL Eglise 1452 2 9 3

3 SAINT SORNIN Eglise XVe s. 0 2 3

3 SORBIER Eglise 1460 1 4 3

3 VAUMAS Eglise XIIIe s. 0 4 10 0

4 MOUSTIERS SAINTE MARIE Eglise 1477 4 2 3

6 ST SAUVEUR SUR TINEE XIVe s. 0 4 2

6 TOURETTES SUR LOUP fin XVe s. 2 10 3

6 VALDEBLORE Saint Dalmas du Plan 1452 3 4 3

6 VALDEBLORE Saint Dalmas du Plan 1501 3 9 3

7 BOURG ST ANDEOL 1475 8 4 8 3

7 TOURNON Collégiale St Julien 1486 5 4 3

8 MONTHERME Eglise des Hauts Buttés 1498 0 12 3

9 BASTIDE DE SEROU Eglise XIVe s. 9 11 2

9 LHERM XIVe s. 0 11 2

9 LAROQUE D'OLMES 1385 0 2 10 2

10 BLAINCOURT SUR AUBE Eglise 1500 4 1 12 3

10 LES CROUTES Eglise XIVe s. 7 7 3

10 VILLEMAUR SUR VANNE Eglise 1482 0 11 3

11 ALZONNE Eglise XVe s. 1 7 3

11 BELCAIRE 1500 5 1 3

11 CHALABRE Notre Dame 1330 4 4 3

11 ROQUEFERE Eglise XVe s. 4 5 3

11 ROQUEFEUIL Eglise 1500 5 1 3,4

11 SAINT PAPOUL Cathédrale XVe s. 9 1 4 2

11 SALLES D'AUDE 1331 2 10 3

12 NANT Eglise des Cungs 1443 0 7 3

12 PONT DE SALARS Eglise 1466 4 10 3

12 SENERGUES Chapelle de Montarnal XIVe s. 0 7 3

13 FOS SUR MER XIIe s. 0 7 1

13 TARASCON Collégiale Ste Marthe 1469 9 2 4 12 3

14 FONTENAILLES 1202 0 1 0

14 GRANGUES Eglise XVe s. 0 9 3

15 ANTIGNAC Eglise 1472 2 2 3

15 BRAGEAC Eglise 1466 4 4 3

15 LE FALGOUX Eglise 1493 9 2 3

15 PEYRUSSE Eglise 1475 4 1 3

15 ST PAUL DE SALERS Eglise 1467 3 7 3

15 ST PAUL DE SALERS Eglise 1467 3 2 3

16 FOUQUEURE XIIe s. 0 10

16 FOUQUEURE fin XIIe s. 0 9

16 PUYREAUX 1487 1 9 3

17 SAINT SIMON DE PELLOUAILLE Eglise 1500 2 9 3

17 VILLARS LES BOIS St Victurnien 1472 2 4 9 3

18 BOURGES Cathédrale 1372 0 13 2

18 BOURGES Hôtel Jacques Cœur mi XVe s. 0 12 3

18 CELLE BRUERE XIVe s. 0 9 3

18 CHALIVOY-MILON Eglise XIVe s. 0 7 3

18 MERY ES BOIS Eglise XVe s. 5 9 3

18 NEUILLY EN DUN Eglise XIVe s. 0 13 3

18 NOZIERES Eglise XVe s. 6 9 3

18 SIDIAILLES Eglise 1239 0 4 1

18 SOULANGIS Eglise XVe s. 3 9 3

19 CONCEZE 1475 4 8 3

19 DAMPNIAT Eglise 1478 2 2 6 11 3

19 SAINT BONNET L'ENFANTIER Eglise 1477 2 9 3

19 SARRAN Eglise 1493 3 1 3

21 VEYRIERES 1476 13 1 3

21 BROCHON Eglise 1500 4 4 3

21 DIJON 1383 12 0

21 FORLEANS Eglise 1339 1 9 3

21 LIERNAIS Eglise XIVe s. 0 12 13 3

21 MONTBARD Jacquemart H. de V. 1430 4 9 3

21 RUFFEY LES ECHIREY XIVe s. 4 9 3

22 CALLAC Eglise 1418 0 12 3

22 GUINGAMP Eglise 1430 0 12 3

22 LANVOLLON Eglise 1404 0 9 11 3

23 CHAVANAT Eglise XIIIe s. 0 10 1

23 SAINT AGNANT DE VERSILLAT Eglise fin XVe s. 6 9 3

23 SAINT ELOY Eglise 1326 2 9 1

25 ATHOSE Eglise 1456 2 9 3

25 TALLENAY Eglise 1420 2 7 3

26 ROMANS SUR ISERE Tour Jacquemart XIIIe s. 0 2 1

26 ROMANS SUR ISERE Tour Jacquemart XIIIe s. 0 1 1

26 VALENCE Eglise St Jean 1493 11 13 3

26 VALENCE Eglise St Jean 1493 7 8 3

26 VALENCE Eglise St Jean 1493 7 8 3

Inscriptions
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Dép Commune Edifice Date Nb Décors CaractèresInscriptions

27 ECOUIS Eglise XIVe s. 0 7 1

27 LES ANDELYS St Sauveur Petit And 1462 2 3

27 VERNON Eglise 1426 0 13 3

28 SANCHEVILLE Eglise 1495 0 12 3

29 PENCRAN Eglise 1365 0 12 3

29 QUIMPER Cathédrale 1312 0 13 3

31 AUTERIVE XVe s. 0 4

31 CINTEGABELLE 1432 2

31 LABARTHE SUR LEZE mi XIVe s. 0 7

31 LHERM Eglise XIVe s. 15 2 2

31 ODARS Eglise XVe s. 0 9 3

31 PRESERVILLE XVe s. 0 7

31 SACCOURVIELLE Eglise XIIIe s. 0 10 1

31 SAINT AVENTIN Eglise 1477 5 1 3

31 SAINT AVENTIN Eglise XIVe s. 4 4 3

31 SAINT GAUDENS Collègiale 1356 6 7 11 2

31 SAINT JULIA 1416 0 1 3

31 SAINT JULIA 1470 0 8 10

31 ST PIERRE DE LAGES XIVe s. 0 7

31 SAUBENS 1473 0 5

31 VILLATE XVe s. 0 7

31 VILLENOUVELLE Eglise XIVe s. 6 12 3

33 AUBIAC Eglise XVe s. 0 12 3

33 GAJAC Eglise de Trazits XVe s. 0 9 3

33 LIBOURNE Chapelle de Condat XVe s. 0 9 3

33 LIBOURNE Musée Robin XIIIe s. 0 0 2

33 LIBOURNE Musée Robin XVe s. 0 4 3

33 VILLENEUVE Eglise 1491 3 8 3

34 AGEL XVe s. 0 10 3

34 BALARUC LE VIEUX Eglise XVe s. 6 1 3

34 CASTELNAU DE GUERS Eglise XVe s. 1 7 3

34 JONQUIERES mi XIVe s. 2 7 3

34 LA LIVINIERE Eglise St Etienne mi XIVe s. 0 1 3

34 MONTAGNAC Eglise 1492 4 9 3

34 MONTPELLIER St Cléophas XIVe s. 5 9 3

34 NISSAN LES ENSERUNE Horloge 1492 0 1 3

34 NIZAS Eglise XVe s. 0 11 3

34 OCTON Eglise XIIIe s. 10 7 10 1

34 PAULHAN Eglise Ste Croix 1444 4 1 3

34 PERET Eglise 1486 4 1 3

34 SAINT ETIENNE DE GOURGAS Eglise 1489 5 1 9 3

34 SAINT GENIES(DE FONTEDIT)LEBAS Eglise 1401 3 5 3

36 BRION Eglise mi XIVe s. 1 12 3

36 CHITRAY Eglise 1422 0 9 3

36 DIOU Eglise XIIIe s. 0 9 1

36 GEHEE Eglise XIIe s. 0 0

36 GEHEE Eglise mi XIVe s. 0 7 2

36 PRUNIERS Eglise 1492 3 9 3

36 SAINT LACTENCIN Eglise XIVe s. 0 9 1

36 SAINT MARTIN DE LAMPS Eglise 1462 0 7 3

37 BERTHENAY 1493 0 11 3

37 BOURGUEIL Ancienne Abbaye XIVe s. 0 13 1

37 CHEMILLE SUR INDROIS Eglise 1367 0 9 12 1

37 CHINON Château 1399 0 12 13

38 BRION XVe s. 4 7 11 3

38 CESSIEU XVe s. 0 1 4 6 9 3

38 CRAS Eglise XVe s. 0 9 12 3

38 DIONAY St Jean le Fromental 1464 0 1 3

38 EYZIN-PINET Eglise de Chaumont XVe s. 3 8 9 3

38 FOUR Eglise 1495 0 2 3

38 FROGES XVe s. 5 1 7 3

38 GRENOBLE St Laurent XIVe s. 0 12 1

38 LAVAL 1463 5 7 11 3

38 LAVAL Prabert XVe s. 1 1 3

38 PISIEU Eglise 1459 0 1 7 3

38 QUINCIEU XVe s. 0 4 3

38 RUY-MONTCEAUX Egl. De Montceaux XVe s. 0 1 8 3

38 SAINT JULIEN DE L'HERMS Eglise mi XIVe s. 0 9 1

38 SAINT LATTIER mi XIVe s. 8 2 3

38 SAINT ONDRAS XVe s. 1 1 8 3

38 ST PIERRE D'ENTREMONT XVe s. 5 7 3

38 ST PIERRE DE COMMIERS XVe s. 4 11 3

38 SAVAS-MEPIN Eglise de Savas XVe s. 0 7 3

38 SEREZIN DE LA TOUR Eglise XVe s. 0 8 9 3

38 SERMERIEU XVe s. 0 1 8 3

38 VENOSC 1451 0 7 9 3

38 VOIRON ND de Grâce mi XIVe s. 0 4 3

39 LARRIVOIRE Eglise St Georges 1500 2 5 6 8 9 3

39 LES PIARDS Chapelle St Rémy 1488 6 7 12 3

39 MOIRANS DE JURA Eglise 1500 5 5 11 3

42 CLEPPE Eglise 1466 5 6 7 8 3

42 GENILAC Eglise 1472 13 8 9 11 3,4

42 LERIGNEUX Eglise 1490 4 1 3

42 MONTBRISON Eglise St Pierre 1481 10 1 8 9 12 3

42 SALVIZINET Eglise XVe s. 2 0

43 SAINT ANDRE DE CHALENCON Chap. de Chalencon 1499 6 5 3
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43 LE PUY EN VELAY Hotel Dieu XIIe s. 0 0

44 LA CHEVALLERAIS Eglise 1447 0 12 3

44 MOUAIS Eglise 1422 0 12 3

45 ORLEANS Hôtel des Créneaux 1454 0 13 3

47 FAUILLET Eglise XVe s. 0 8 13 3

48 MAS SAINT CHELY Eglise 1362 1 9 1

49 AVRILLE Eglise XIVe s. 0 6 1

49 BEHUARD Eglise Notre Dame XVe s. 2 7 3

49 BLOU Eglise 1463 2 1 9 3

49 CHENILLE-CHANGE Eglise XVe s. 0 12 3

49 ETRICHE Eglise XVe s. 2 12 3

49 MARTIGNE-BRIAND Chapelle de Soussigné 1480 0 12 3

49 NOYANT LA PLAINE Eglise XVe s. 0 12 3

50 AVRANCHES Eglise St Saturnin 1446 0 7 9 3

51 EPERNAY 1491 2 12 3

51 LE GAULT-SOIGNY Eglise 1479 0 8 3

51 TAISSY Eglise XIIIe s. 0 1 1

53 JUVIGNE Eglise 1496 0 12 3

53 LAVAL Musée 1484 0 12 3

53 RASILLY 1461 1 12 3

55 BAUDONVILLIERS Eglise mi Xve s. 0 0

56 MALGUENAC 1478 0 12 3

56 SAINT DOLAY Eglise 1413 0 6 3

57 BEYREN LES SIERCK Eglise de Gaudren 1418 1 11 3

58 SAINT PIERRE LE MOUTIER Eglise 1469 2 6 12 3

58 SAINT PIERRE LE MOUTIER Eglise 1455 4 13 3

59 LANDAS Eglise 1285 0 12 1

59 LILLE Eglise Ste Catherine 1403 0 11 12 3

59 SOLRE LE CHÂTEAU 1275 0 12 1

59 TOUFFLERS Eglise 1379 0 12 2

60 BEAUVAIS Beffroi 1387 0 12

60 BEAUVAIS Cathédrale St Pierre XIVe s. 0 12 0

60 BEAUVAIS Cathédrale St Pierre 1349 0 12 3

60 CLERMONT XIVe s. 0 12 3

60 COMPIEGNE Hôtel de ville 1303 0 12 3

60 SENLIS 1281 0 12 3

61 AIGLE Eglise St Martin 1498 4 12 3

62 AVESNES-HUCQUELIERS Eglise 1500 4 12 4

62 BELLE ET HOULLEFORT Eglise de Belle 1496 0 13 3

62 DOHEM Eglise 1455 0 12 3

62 ECUIRES Eglise 1497 5 12 3

62 MAZINGARBE Eglise 1500 0 12 3

62 NESLES Eglise XVe s. 1 12 3

62 NIELLES LES ARDRES Eglise 1493 2 12 3

62 QUILEN Eglise 1443 0 12 3

62 SAINT OMER Eglise St Sépulcre 1500 1 11 3

62 SANGHEN 1487 1 12 3

62 WISQUES Abbaye St Paul 1470 5 12 3

63 ARLANC Eglise St Pierre 1492 5 5 2

63 ARLANC Eglise St Pierre XIVe s. 2 10 3

63 ARTONNE 1481 4 1 10 3

63 AUGNAT Eglise 1371 1 1 2

63 BESSE ET SAINT ANASTAISE Egl de St Anastaise 1461 5 4 3

63 CUNLHAT Eglise 1458 0 7 3

63 JUMEAUX Eglise 1464 4 7 12 3

63 LUSSAT Eglise 1440 3 7 3

63 MARINGUES 1463 5 12 3

63 MOISSAT Eglise de Moissat Bas 1468 0 3 3

63 OLLIERGUES Château 1461 2 7 3

63 OLLIERGUES Egl de Meymont,chapStPier 1487 4 2 3

63 OLMET Eglise 1427 5 7 3

63 PONT DU CHATEAU Egl Ste Martine 1473 4 1 8 3

63 SAINT DONAT Eglise 1471 4 7 9 3

63 SAINT ELOY LA GLACIERE Eglise 1488 1 1 6 9 3

63 SAVENNES Eglise fin XVe s. 2 9 3

63 TOURZEL RONZIERES Chapelle de Félines 1464 2 7 3

63 YRONDE ET BURON Eglise de Buron 1322 0 2 12 1

64 BEOST Eglise St Jacques le Maje 1420 5 8 9 3

64 BEOST Eglise St Jacques le Maje 1420 5 2 5 3

64 LARUNS Eglise 1465 10 4 8 11 3

65 TIBIRAN-JAUNAC Eglise de Tibiran XVe s. 0 7 3

66 ARGELES SUR MER XVe s. 0 11

66 ARGELES SUR MER 1470 4 4 3

66 ARLES SUR TECH XIVe s. 0 7

66 ARLES SUR TECH XVe s. 0 7

66 BROUILLA Cloche 1 XIVe s. 0 4 2

66 BROUILLA Cloche 2 XIVe s. 0 4 2

66 CAMELAS Eglise XVe s. 4 2 5 7 3

66 CLAIRA Cloche 1 1328 2 1 2

66 CLAIRA Cloche 2 1328 0 4 2

66 CERET Cloche 2 1488 5 4 3

66 CERET Cloche 7 1488 2 12 3

66 COUSTOUGES Cloche 1 1379 0 1 2

66 COUSTOUGES Cloche 2 1379 0 4 2

66 ELNE Cathédrale 1468 9 1 3

66 ESPIRA DE CONFLENT Eglise 1428 14 1 7 3
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66 ESTAGEL Eglise XVe s. 9 7 3

66 FORMIGUERES 1488 0 6 7 10

66 FOURQUES 1435 0 2 9 3

66 LAROQUE DES ALBERES 1407 0 11 3

66 LAROQUE DES ALBERES 1426 0 1 12 3

66 LAROQUE DES ALBERES 1439 0 1 2 3

66 LE BOULOU Eglise 1436 0 2 12 3

66 LE TECH Ermitage de St Guilhem mi XIe s. 0 0

66 MONTBOLO Eglise 1452 4 2 3

66 MOSSET Cloche 1 1452 4 1 3

66 MOSSET Cloche 3 1407 0 2 3

66 OMS Eglise 1403 4 2 3

66 PERPIGNAN Cath. St JB XVe s. 1 4 1

66 PERPIGNAN Cath. St JB 1418 6 1 2 4 7 9 13 3

66 PERPIGNAN Cath. St JB 1483 0 12 3

66 PERPIGNAN Couvent Ste Claire 1475 0 1 3

66 PEZILLA LA RIVIERE 1371 0 1

66 ST GENIS DES FONTAINES XIVe s. 0 12

66 ST GENIS DES FONTAINES 1451 4 5 6 12 3

66 ST JEAN PLA DE CORTS XVe s. 0 4 3

66 ST JEAN PLA DE CORTS XVe s. 0 9 3

66 ST JEAN PLA DE CORTS XVe s. 0 2 3

66 ST MICHEL DE LLOTES XVe s. 1 1 7 3

66 ST PAUL DE FENOUILLET 1448 0 9 3

66 SAUTO Eglise 1448 7 4 5 3

66 TAURINYA XIVe s. 0 7 2

66 SERRABONNE Prieuré 1470 5 4 3

66 CASTEIL St Martin du Canigou 1483 5 1 6 11 3

66 VERNET Cloche 1 XIVe s. 4 3 2

66 VERNET Cloche 4 XVe s. 5 10 3

66 VILLELONGUE DELS MONTS Cloche 1 1410 0 4 3

66 VILLELONGUE DELS MONTS Cloche 1bis 1410 0 1 3

67 ANDLAU Anc église abb 1446 2 12 13 3

67 ECKARTSWILLER Egl St Barthélémy XVe s. 1 2 3

67 HAGUENAU Egl St Georges 1268 0 1 11 12 1

67 HAGUENAU Eglise St Georges 1268 0 1 12 1

67 HOCHFELDEN Chap du cimet St Wendelin XVe s. 0 2 3

67 MOLSHEIM Tour des Forgerons 1412 2 2 12 3

67 NEUWILLER LES SAVERNE Egl protestante St Adelphe 1431 3 2 12 1

67 SAVERNE Egl de la Nativité mi XVe s. 6 10 12 1

67 SCHAEFFERSHEIM Eglise 1420 0 6 1

67 SCHARRACHBARGHEIM Eglise 1446 6 2 1

67 STRASBOURG Ste Aurélie 1410 0 9 1

67 STRASBOURG St Pierre le Vx XVe s. 0 10 1

67 WISSEMBOURG Egl St Pierre et Paul 1466 4 12 1

68 BRUEBACH Egl St Jacques 1418 2 12 1

68 RODEREN Egl Cath St Laurent 1383 0 12 1

68 SOULTZMATT 1367 0 6

69 BRIGNAIS Eglise 1492 8 1 9 3

69 RONTALON Eglise 1494 11 4 7 9 3

69 THEIZE Eglise 1404 4 8 9 3

71 AUTUN Cathédrale St Lazare XVe s. 8 12 3

71 AUTUN Egl de Couhard XIVe s. 0 7 2

71 BONNAY Eglise 1497 8 8 9 3

71 CHAGNY Eglise St Martin 1489 3 13 3

71 CHALON SUR SAONE Beffroi 1429 2 2 9 3

71 CORMATIN Eglise de Chazelles XVe s. 1 2 9 3

71 CORTEVAIX Eglise 1495 10 8 9 3

71 CUISEAUX Eglise 1406 8 2 12 3

71 LOUHANS 1468 7 11 3

71 SAINT AMBREUIL Eglise XIVe s. 0 1 3

73 CHALLES LES EAUX Eglise XVe s. 9 7 3

73 HAUTELUCE Chap de Belleville 1428 0 4 3

73 LE BOURGET DU LAC Ancien prieuré XVe s. 4 8 3

73 ST JEAN D'ARVES 1497 5 1 3

73 SAINT PANCRACE Eglise 1500 0 1 3

73 SAINT PANCRACE Eglise XVe s. 4 7 3

73 SAINT PIERRE DE BELLEVILLE Mairie XIIIe s. 0 0 0

74 ALLINGES Eglise 1456 5 4 5 12 3

74 THIEZ 1473 0 7 3

75 PARIS 04 St Merry 1331 0 12

76 ROUEN Tour du Gros Horloge XIIIe s. 0 12 1

76 ROUEN Tour du Gros Horloge 1254 0 12 1

77 CHANTELOUP EN BRIE Eglise XIVe s. 0 9 2

77 ETAMPES XVe s. 0 12 3

77 LA BROSSE MONTCEAUX Eglise XIVe s. 0 12 2

77 MELUN Hôtel de Ville 1498 0 12

77 MONTCEAUX LES MEAUX Mairie 1364 0 12

77 SAINT SAUVEUR LES BRAY Eglise XIVe s. 0 4 2

77 SAMOREAU Eglise 1500 0 12 3

79 FORET SUR SEVRE Egl ND à la Ronde 1435 3 9 3

79 PARTHENAY Porte de la Citadelle 1454 5 13 3

80 COISY Eglise 1492 3 12 3

80 LEALVILLERS Eglise 1465 4 12 3

80 MIANNAY Eglise 1494 0 12 3

81 GAILLAC 1499 8 5 12 3
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81 LASGRAISSES 1500 2 1 4

82 BOUILLAC XIVe s. 0 2 1

82 BOUILLAC XVe s. 0 9 3

82 MOISSAC 1273 1 6 12 0

83 AUPS Collégiale St Pancrace 1475 2 1 3

83 BARJOLS 1429 5 9 3

83 COTIGNAC 1496 3 3 8 3

83 FREJUS 1445 2 7 3

83 LA CADIERE D'AZUR Eglise 1458 4 1 3

83 MONS Eglise 1488 0 5 3

83 ST MAXIMIN LA STE BAUME Tour de l'Horloge 1476 3 13 3

84 APT Cathédrale 1453 4 10 11 3

84 SAUMANE Eglise XVe s. 0 2 1

84 SAIGNON XIIe s. 0 1 0

85 CHATEAUNEUF Eglise 1487 0 12 3

86 DISSAY Eglise 1493 0 12 3

86 PINDRAY Eglise 1351 0 9 2

86 ROIFFE Eglise 1491 0 9 12 3

87 CHAMBORET Eglise 1487 3 9 3

87 DINSAC Eglise XIVe s. 0 6 9 2

89 ARCY SUR CURE 1483 7 9 12 3

89 AUXERRE Tour de l'Horloge 1483 0 13 3

89 AVALLON Tour de l'Horloge 1480 2 11 12 3

89 LA FERTE-LOUPIERE Eglise XIVe s. 0 9 2

89 LIGNY LE CHATEL 1484 2 8 9 3

89 SACY Eglise XIVe s. 0 7 12 2

89 VOLGRE Eglise 1484 3 1 8 3

Nb moyen de décors 2,197832
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TABLEAU 10
DECORS RELEVES

Type de décors :
1 : Représentation du Christ
2 : Représentation de la Vierge
3 : Représentation de saints divers
4 : Représentation de saint Michel et de saint Georges
5 : Sceaux de fondeurs et sceaux en général
6 : Croix et frises

Types de caractères :
A : Feuillages
B : Textes
C : Fleurs de lys
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Dép Commune Edifice Date Nb Décors Frises

1 LAGNIEU Saint Jean Baptiste 1495 4 1 2 4
1 THOIRY 1458 3 1 2 4 B
2 ARCHON 1444 0
2 CAMELIN 1361 0
2 LAON 1405 2 5
2 ORGEVAL 1413 0
2 ST PIERREMONT 1454 0
3 LAPRUGNE Eglise 1200 0
3 LAPRUGNE Eglise 1484 4 1 2 3 6
3 SAINT ANGEL Eglise 1452 2 1 2
3 SAINT SORNIN Eglise XVe s. 0
3 SORBIER Eglise 1460 1 6
3 VAUMAS Eglise XIIIe s. 0
4 MOUSTIERS SAINTE MARIE Eglise 1477 4 1 2
6 ST SAUVEUR SUR TINEE XIVe s. 0
6 TOURETTES SUR LOUP fin XVe s. 2
6 VALDEBLORE Saint Dalmas du Plan 1452 3 1 2 3
6 VALDEBLORE Saint Dalmas du Plan 1501 3 2 5 6
7 BOURG ST ANDEOL 1475 8 1 2 4 5
7 TOURNON Collégiale St Julien 1486 5 1 2 5
8 MONTHERME Eglise des Hauts Buttés 1498 0
9 BASTIDE DE SEROU Eglise XIVe s. 9 2 3 5 A
9 LHERM XIVe s. 0
9 LAROQUE D'OLMES 1385 0

10 BLAINCOURT SUR AUBE Eglise 1500 4 1 2 5
10 LES CROUTES Eglise XIVe s. 7 5 6
10 VILLEMAUR SUR VANNE Eglise 1482 0
11 ALZONNE Eglise XVe s. 1 5
11 BELCAIRE 1500 5 1 2 5
11 CHALABRE Notre Dame 1330 4 1 5

11 ROQUEFERE Eglise XVe s. 4 1 4 5 A
11 ROQUEFEUIL Eglise 1500 5 1 2 4 5 A
11 SAINT PAPOUL Cathédrale XVe s. 9 1 2 5
11 SALLES D'AUDE 1331 2 1
12 NANT Eglise des Cungs 1443 0
12 PONT DE SALARS Eglise 1466 4 1 5
12 SENERGUES Chapelle de Montarnal XIVe s. 0
13 FOS SUR MER XIIe s. 0
13 TARASCON Collégiale Ste Marthe 1469 9 5 A
14 FONTENAILLES 1202 0
14 GRANGUES Eglise XVe s. 0
15 ANTIGNAC Eglise 1472 2 1 2
15 BRAGEAC Eglise 1466 4 1 2
15 LE FALGOUX Eglise 1493 9 1 2 3 B
15 PEYRUSSE Eglise 1475 4 1 2 4 A
15 ST PAUL DE SALERS Eglise 1467 3 1 2 A,B
15 ST PAUL DE SALERS Eglise 1467 3 1 2 A,B
16 FOUQUEURE XIIe s. 0
16 FOUQUEURE fin XIIe s. 0
16 PUYREAUX 1487 1
17 SAINT SIMON DE PELLOUAILLE Eglise 1500 2 1 5 C
17 VILLARS LES BOIS St Victurnien 1472 2 1 2
18 BOURGES Cathédrale 1372 0
18 BOURGES Hôtel Jacques Cœur mi XVe s. 0 A
18 CELLE BRUERE XIVe s. 0
18 CHALIVOY-MILON Eglise XIVe s. 0
18 MERY ES BOIS Eglise XVe s. 5 1 2 4 5 6 A
18 NEUILLY EN DUN Eglise XIVe s. 0
18 NOZIERES Eglise XVe s. 6 6
18 SIDIAILLES Eglise 1239 0
18 SOULANGIS Eglise XVe s. 3 1 2
19 CONCEZE 1475 4 1 2
19 DAMPNIAT Eglise 1478 2 1 2
19 SAINT BONNET L'ENFANTIER Eglise 1477 2 1 2 B
19 SARRAN Eglise 1493 3 1 3
21 VEYRIERES 1476 13 1 2 3 4 5 6 A,B
21 BROCHON Eglise 1500 4 1 2 4 6 A
21 DIJON 1383 12 5
21 FORLEANS Eglise 1339 1 6
21 LIERNAIS Eglise XIVe s. 0
21 MONTBARD Jacquemart H. de V. 1430 4 1 2
21 RUFFEY LES ECHIREY XIVe s.
22 CALLAC Eglise 1418 0
22 GUINGAMP Eglise 1430 0
22 LANVOLLON Eglise 1404 0
23 CHAVANAT Eglise XIIIe s. 0
23 SAINT AGNANT DE VERSILLAT Eglise fin XVe s. 6 1 2 5 B
23 SAINT ELOY Eglise 1326 2 5
25 ATHOSE Eglise 1456 2 2 6
25 TALLENAY Eglise 1420 2 1 2
26 ROMANS SUR ISERE Tour Jacquemart XIIIe s. 0
26 ROMANS SUR ISERE Tour Jacquemart XIIIe s. 0
26 VALENCE Eglise St Jean 1493 11 1 2 3 4 5 B
26 VALENCE Eglise St Jean 1493 7 1 2 3 4 5
26 VALENCE Eglise St Jean 1493 7 1 2 3 4 5

Type décors
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Dép Commune Edifice Date Nb Décors FrisesType décors
27 ECOUIS Eglise XIVe s. 0
27 LES ANDELYS St Sauveur Petit And 1462 2 1 6
27 VERNON Eglise 1426 0
28 SANCHEVILLE Eglise 1495 0
29 PENCRAN Eglise 1365 0
29 QUIMPER Cathédrale 1312 0
31 AUTERIVE XVe s. 0
31 CINTEGABELLE 1432 2 5 6
31 LABARTHE SUR LEZE mi XIVe s. 0
31 LHERM Eglise XIVe s. 15 1
31 ODARS Eglise XVe s. 0
31 PRESERVILLE XVe s. 0
31 SACCOURVIELLE Eglise XIIIe s. 0
31 SAINT AVENTIN Eglise 1477 5 1 2 3 4 5 A,B
31 SAINT AVENTIN Eglise XIVe s. 4 1 2
31 SAINT GAUDENS Collègiale 1356 6 1 5
31 SAINT JULIA 1416 0
31 SAINT JULIA 1470 0
31 ST PIERRE DE LAGES XIVe s. 0
31 SAUBENS 1473 0
31 VILLATE XVe s. 0
31 VILLENOUVELLE Eglise XIVe s. 6 1 5
33 AUBIAC Eglise XVe s. 0
33 GAJAC Eglise de Trazits XVe s. 0
33 LIBOURNE Chapelle de Condat XVe s. 0
33 LIBOURNE Musée Robin XIIIe s. 0
33 LIBOURNE Musée Robin XVe s. 0
33 VILLENEUVE Eglise 1491 3 1 2 6
34 AGEL XVe s. 0
34 BALARUC LE VIEUX Eglise XVe s. 6 5
34 CASTELNAU DE GUERS Eglise XVe s. 1 1
34 JONQUIERES mi XIVe s. 2 5
34 LA LIVINIERE Eglise St Etienne mi XIVe s. 0
34 MONTAGNAC Eglise 1492 4 1 2 3 5 B
34 MONTPELLIER St Cléophas XIVe s. 5 5
34 NISSAN LES ENSERUNE Horloge 1492 0
34 NIZAS Eglise XVe s. 0
34 OCTON Eglise XIIIe s. 10 2 3 5
34 PAULHAN Eglise Ste Croix 1444 4 1 2 A
34 PERET Eglise 1486 4 1 2
34 SAINT ETIENNE DE GOURGAS Eglise 1489 5 1 2 6 A,B
34 SAINT GENIES(DE FONTEDIT)LEBAS Eglise 1401 3 6
36 BRION Eglise mi XIVe s. 1 1
36 CHITRAY Eglise 1422 0
36 DIOU Eglise XIIIe s. 0
36 GEHEE Eglise XIIe s. 0
36 GEHEE Eglise mi XIVe s. 0 A
36 PRUNIERS Eglise 1492 3 1 2 4
36 SAINT LACTENCIN Eglise XIVe s. 0
36 SAINT MARTIN DE LAMPS Eglise 1462 0
37 BERTHENAY 1493 0
37 BOURGUEIL Ancienne Abbaye XIVe s. 0
37 CHEMILLE SUR INDROIS Eglise 1367 0
37 CHINON Château 1399 0
38 BRION XVe s. 4 5
38 CESSIEU XVe s. 0
38 CRAS Eglise XVe s. 0
38 DIONAY St Jean le Fromental 1464 0
38 EYZIN-PINET Eglise de Chaumont XVe s. 3 2 5
38 FOUR Eglise 1495 0
38 FROGES XVe s. 5 1 2 4
38 GRENOBLE St Laurent XIVe s. 0
38 LAVAL 1463 5 1 2 6
38 LAVAL Prabert XVe s. 1 1
38 PISIEU Eglise 1459 0 A
38 QUINCIEU XVe s. 0
38 RUY-MONTCEAUX Egl. De Montceaux XVe s. 0
38 SAINT JULIEN DE L'HERMS Eglise mi XIVe s. 0
38 SAINT LATTIER mi XIVe s. 8 1 2 5
38 SAINT ONDRAS XVe s. 1 6
38 ST PIERRE D'ENTREMONT XVe s. 5 1 2 4 5
38 ST PIERRE DE COMMIERS XVe s. 4 1 2 6
38 SAVAS-MEPIN Eglise de Savas XVe s. 0
38 SEREZIN DE LA TOUR Eglise XVe s. 0
38 SERMERIEU XVe s. 0
38 VENOSC 1451 0
38 VOIRON ND de Grâce mi XIVe s. 0
39 LARRIVOIRE Eglise St Georges 1500 2 6 B
39 LES PIARDS Chapelle St Rémy 1488 6 1 2 4 5 6
39 MOIRANS DE JURA Eglise 1500 5 2 3 4 5 A
42 CLEPPE Eglise 1466 5 1 2 3 4
42 GENILAC Eglise 1472 13 1 2 3 5 6
42 LERIGNEUX Eglise 1490 4 1 2 A
42 MONTBRISON Eglise St Pierre 1481 10 5
42 SALVIZINET Eglise XVe s. 2 6 B
43 SAINT ANDRE DE CHALENCON Chap. de Chalencon 1499 6 1 2 3 B
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Dép Commune Edifice Date Nb Décors FrisesType décors
43 LE PUY EN VELAY Hotel Dieu XIIe s. 0 A
44 LA CHEVALLERAIS Eglise 1447 0
44 MOUAIS Eglise 1422 0
45 ORLEANS Hôtel des Créneaux 1454 0
47 FAUILLET Eglise XVe s. 0 B
48 MAS SAINT CHELY Eglise 1362 1 5
49 AVRILLE Eglise XIVe s. 0
49 BEHUARD Eglise Notre Dame XVe s. 2 1 2
49 BLOU Eglise 1463 2 2 5
49 CHENILLE-CHANGE Eglise XVe s. 0
49 ETRICHE Eglise XVe s. 2 5
49 MARTIGNE-BRIAND Chapelle de Soussigné 1480 0
49 NOYANT LA PLAINE Eglise XVe s. 0
50 AVRANCHES Eglise St Saturnin 1446 0
51 EPERNAY 1491 2 5
51 LE GAULT-SOIGNY Eglise 1479 0
51 TAISSY Eglise XIIIe s. 0
53 JUVIGNE Eglise 1496 0
53 LAVAL Musée 1484 0
53 RASILLY 1461 1 5
55 BAUDONVILLIERS Eglise mi Xve s. 0
56 MALGUENAC 1478 0
56 SAINT DOLAY Eglise 1413 0
57 BEYREN LES SIERCK Eglise de Gaudren 1418 1 4
58 SAINT PIERRE LE MOUTIER Eglise 1469 2 1 2 4
58 SAINT PIERRE LE MOUTIER Eglise 1455 4 5
59 LANDAS Eglise 1285 0
59 LILLE Eglise Ste Catherine 1403 0
59 SOLRE LE CHÂTEAU 1275 0
59 TOUFFLERS Eglise 1379 0
60 BEAUVAIS Beffroi 1387 0
60 BEAUVAIS Cathédrale St Pierre XIVe s. 0
60 BEAUVAIS Cathédrale St Pierre 1349 0
60 CLERMONT XIVe s. 0
60 COMPIEGNE Hôtel de ville 1303 0
60 SENLIS 1281 0
61 AIGLE Eglise St Martin 1498 4 3 6
62 AVESNES-HUCQUELIERS Eglise 1500 4 2 5 A
62 BELLE ET HOULLEFORT Eglise de Belle 1496 0
62 DOHEM Eglise 1455 0
62 ECUIRES Eglise 1497 5 2 3 A
62 MAZINGARBE Eglise 1500 0 A
62 NESLES Eglise XVe s. 1 5
62 NIELLES LES ARDRES Eglise 1493 2 6
62 QUILEN Eglise 1443 0
62 SAINT OMER Eglise St Sépulcre 1500 1 3 C
62 SANGHEN 1487 1 6
62 WISQUES Abbaye St Paul 1470 5 2 5 6 C
63 ARLANC Eglise St Pierre 1492 5 5
63 ARLANC Eglise St Pierre XIVe s. 2 1 2 5
63 ARTONNE 1481 4 1 2
63 AUGNAT Eglise 1371 1 5
63 BESSE ET SAINT ANASTAISE Egl de St Anastaise 1461 5 1 2 4 A,B
63 CUNLHAT Eglise 1458 0
63 JUMEAUX Eglise 1464 4 1 2 5
63 LUSSAT Eglise 1440 3 1 2 4
63 MARINGUES 1463 5 1 2 6 B
63 MOISSAT Eglise de Moissat Bas 1468 0
63 OLLIERGUES Château 1461 2 1 2
63 OLLIERGUES Egl de Meymont,chapStPier 1487 4 1 2 A
63 OLMET Eglise 1427 5 1 2 6 B
63 PONT DU CHATEAU Egl Ste Martine 1473 4 1 2 A
63 SAINT DONAT Eglise 1471 4 1 2 3 B,C
63 SAINT ELOY LA GLACIERE Eglise 1488 1 6 A
63 SAVENNES Eglise fin XVe s. 2 1 2 A,B
63 TOURZEL RONZIERES Chapelle de Félines 1464 2 1 2
63 YRONDE ET BURON Eglise de Buron 1322 0
64 BEOST Eglise St Jacques le Maje 1420 5 1 2 4 5 A
64 BEOST Eglise St Jacques le Maje 1420 5 1 2 4 5 A
64 LARUNS Eglise 1465 10 1 5 6 A
65 TIBIRAN-JAUNAC Eglise de Tibiran XVe s. 0
66 ARGELES SUR MER XVe s. 0
66 ARGELES SUR MER 1470 4 1 2 4 A,B
66 ARLES SUR TECH XIVe s. 0
66 ARLES SUR TECH XVe s. 0
66 BROUILLA Cloche 1 XIVe s. 0
66 BROUILLA Cloche 2 XIVe s. 0
66 CAMELAS Eglise XVe s. 4 2 4 A,B
66 CLAIRA Cloche 1 1328 2 5
66 CLAIRA Cloche 2 1328 0
66 CERET Cloche 2 1488 5 1 2 4 A
66 CERET Cloche 7 1488 2 1 4
66 COUSTOUGES Cloche 1 1379 0
66 COUSTOUGES Cloche 2 1379 0
66 ELNE Cathédrale 1468 9 1 2 4 5 6 B
66 ESPIRA DE CONFLENT Eglise 1428 14 2 5
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66 ESTAGEL Eglise XVe s. 9 1 2 4 5 A
66 FORMIGUERES 1488 0
66 FOURQUES 1435 0
66 LAROQUE DES ALBERES 1407 0
66 LAROQUE DES ALBERES 1426 0
66 LAROQUE DES ALBERES 1439 0
66 LE BOULOU Eglise 1436 0
66 LE TECH Ermitage de St Guilhem mi XIe s. 0
66 MONTBOLO Eglise 1452 4 5
66 MOSSET Cloche 1 1452 4 6
66 MOSSET Cloche 3 1407 0
66 OMS Eglise 1403 4 1 2 4 5 A
66 PERPIGNAN Cath. St JB XVe s. 1 3
66 PERPIGNAN Cath. St JB 1418 6 1 2 3 4 B
66 PERPIGNAN Cath. St JB 1483 0
66 PERPIGNAN Couvent Ste Claire 1475 0
66 PEZILLA LA RIVIERE 1371 0
66 ST GENIS DES FONTAINES XIVe s. 0
66 ST GENIS DES FONTAINES 1451 4 1 2 4
66 ST JEAN PLA DE CORTS XVe s. 0
66 ST JEAN PLA DE CORTS XVe s. 0
66 ST JEAN PLA DE CORTS XVe s. 0
66 ST MICHEL DE LLOTES XVe s. 1 5
66 ST PAUL DE FENOUILLET 1448 0
66 SAUTO Eglise 1448 7 1 2 4 5 A
66 TAURINYA XIVe s. 0
66 SERRABONNE Prieuré 1470 5 1 2 4 6 A,B
66 CASTEIL St Martin du Canigou 1483 5 1 2 5
66 VERNET Cloche 1 XIVe s. 4 5
66 VERNET Cloche 4 XVe s. 5 1 2 4 5
66 VILLELONGUE DELS MONTS Cloche 1 1410 0
66 VILLELONGUE DELS MONTS Cloche 1bis 1410 0
67 ANDLAU Anc église abb 1446 2 1
67 ECKARTSWILLER Egl St Barthélémy XVe s. 1 1
67 HAGUENAU Egl St Georges 1268 0
67 HAGUENAU Eglise St Georges 1268 0
67 HOCHFELDEN Chap du cimet St Wendelin XVe s. 0
67 MOLSHEIM Tour des Forgerons 1412 2 1
67 NEUWILLER LES SAVERNE Egl protestante St Adelphe 1431 3 1 2
67 SAVERNE Egl de la Nativité mi XVe s. 6 1 2 A
67 SCHAEFFERSHEIM Eglise 1420 0
67 SCHARRACHBARGHEIM Eglise 1446 6 1 2
67 STRASBOURG Ste Aurélie 1410 0
67 STRASBOURG St Pierre le Vx XVe s. 0
67 WISSEMBOURG Egl St Pierre et Paul 1466 4 2 3 A
68 BRUEBACH Egl St Jacques 1418 2 1 5
68 RODEREN Egl Cath St Laurent 1383 0
68 SOULTZMATT 1367 0
69 BRIGNAIS Eglise 1492 8 3 4 5 A
69 RONTALON Eglise 1494 11 1 4 5 6 A
69 THEIZE Eglise 1404 4 1 2 4
71 AUTUN Cathédrale St Lazare XVe s. 8 1 2 4 5
71 AUTUN Egl de Couhard XIVe s. 0
71 BONNAY Eglise 1497 8 2 3 4 5 A
71 CHAGNY Eglise St Martin 1489 3 1 2 4 A
71 CHALON SUR SAONE Beffroi 1429 2
71 CORMATIN Eglise de Chazelles XVe s. 1 1
71 CORTEVAIX Eglise 1495 10 1 2 4 A,B
71 CUISEAUX Eglise 1406 8 1 5 6
71 LOUHANS 1468 7 1 2 3 6
71 SAINT AMBREUIL Eglise XIVe s. 0
73 CHALLES LES EAUX Eglise XVe s. 9 1 2 4 6 A,B
73 HAUTELUCE Chap de Belleville 1428 0
73 LE BOURGET DU LAC Ancien prieuré XVe s. 4 1 2 5
73 ST JEAN D'ARVES 1497 5 1 3 5
73 SAINT PANCRACE Eglise 1500 0 1 2 5
73 SAINT PANCRACE Eglise XVe s. 4
73 SAINT PIERRE DE BELLEVILLE Mairie XIIIe s. 0
74 ALLINGES Eglise 1456 5 1 2 A
74 THIEZ 1473 0
75 PARIS 04 St Merry 1331 0
76 ROUEN Tour du Gros Horloge XIIIe s. 0
76 ROUEN Tour du Gros Horloge 1254 0
77 CHANTELOUP EN BRIE Eglise XIVe s. 0
77 ETAMPES XVe s. 0
77 LA BROSSE MONTCEAUX Eglise XIVe s. 0
77 MELUN Hôtel de Ville 1498 0
77 MONTCEAUX LES MEAUX Mairie 1364 0
77 SAINT SAUVEUR LES BRAY Eglise XIVe s. 0
77 SAMOREAU Eglise 1500 0
79 FORET SUR SEVRE Egl ND à la Ronde 1435 3 1 2 4
79 PARTHENAY Porte de la Citadelle 1454 5 1 5
80 COISY Eglise 1492 3 3 6 C
80 LEALVILLERS Eglise 1465 4 1 2 5
80 MIANNAY Eglise 1494 0
81 GAILLAC 1499 8 1 2 4 5 B
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81 LASGRAISSES 1500 2 5 B
82 BOUILLAC XIVe s. 0
82 BOUILLAC XVe s. 0
82 MOISSAC 1273 1 2
83 AUPS Collégiale St Pancrace 1475 2 1 2
83 BARJOLS 1429 5 2
83 COTIGNAC 1496 3 1 2 4
83 FREJUS 1445 2 2
83 LA CADIERE D'AZUR Eglise 1458 4 2 4
83 MONS Eglise 1488 0
83 ST MAXIMIN LA STE BAUME Tour de l'Horloge 1476 3 1 2 4
84 APT Cathédrale 1453 4 1 2 4 A
84 SAUMANE Eglise XVe s. 0
84 SAIGNON XIIe s. 0
85 CHATEAUNEUF Eglise 1487 0
86 DISSAY Eglise 1493 0
86 PINDRAY Eglise 1351 0
86 ROIFFE Eglise 1491 0
87 CHAMBORET Eglise 1487 3 1 2 4
87 DINSAC Eglise XIVe s. 0
89 ARCY SUR CURE 1483 7 1 5 A
89 AUXERRE Tour de l'Horloge 1483 0
89 AVALLON Tour de l'Horloge 1480 2 3 5 A
89 LA FERTE-LOUPIERE Eglise XIVe s. 0
89 LIGNY LE CHATEL 1484 2 1 2
89 SACY Eglise XIVe s. 0
89 VOLGRE Eglise 1484 3 1 2

Nb moyen de décors 2,19783
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TABLEAU 11
TYPE DE FOURS ET DE MOULES

UTILISES DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE
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Dép Commune Site Type de four Type de moule
CH GENEVE CATHEDRALE Indéterminé Encyclopédie/Cavillier
01 SERRIERES DE BRIORD L'ISLE SOUS QUIRIEU Indéterminé Indéterminée
05 DIGNE NOTRE DAME DU BOURG Purgatoire Théophile
05 DIGNE NOTRE DAME DU BOURG Purgatoire Théophile
05 GANAGOBIE Prieuré Indéterminé Indéterminée
06 ANTIBES CHAPELLE DU SAINT ESPRIT Indéterminé Indéterminée
07 ALBA LA ROMAINE SAINT PHILIPPE Indéterminé Indéterminée
07 CRUAS EGLISE Indéterminé Indéterminée
07 MEYSSE SAINT JEAN BAPTISTE Indéterminé Indéterminée
07 SAINT MARCEL SAINT ETIENNE DE DIONS Indéterminé Indéterminée
07 VAGNAS LE MONASTIER Indéterminé Théophile
07 VIVIERS Indéterminé Encyclopédie/Cavillier
13 AIX EN PROVENCE ARCHEVECHE Indéterminé Théophile
13 AIX EN PROVENCE BAPTISTERE Indéterminé Théophile
13 SYLVACANE Abbaye Indéterminé Théophile
30 MONTMAJOUR Abbaye Indéterminé Indéterminée
30 SAINT GILLES DU GARD Indéterminé Indéterminée
38 GRENOBLE EVECHE Indéterminé Indéterminée
38 SALAISE SUR SANNE PRIEURE SAINT CLAUDE Purgatoire Théophile
38 SALAISE SUR SANNE PRIEURE SAINT CLAUDE Indéterminé Encyclopédie/Cavillier
38 VIENNE SAINT GEORGES Indéterminé Encyclopédie/Cavillier
42 MONTVERDUN PRIEURE Indéterminé Encyclopédie/Cavillier
43 BRIOUDE Place Saint Julien Indéterminé Encyclopédie/Cavillier
43 MONASTIER SUR GAZEILLES Eglise Saint Jean Baptiste Indéterminé Indéterminée
69 LYON CATHEDRALE Indéterminé Encyclopédie/Cavillier
69 LYON SAINT JUST Purgatoire Théophile
73 VILLARD SALET Tours de Montmayeur Purgatoire Théophile
74 FAVERGES EGLISE DE VIUZ Indéterminé Indéterminée
83 DRAGUIGNAN SAINT HERMENTAIRE Indéterminé Théophile
83 HYERES SAINT PIERRE Indéterminé Théophile
83 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME BAPTISTERE Purgatoire Théophile
84 BUOUX Saint Symphorien Indéterminé Théophile
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TABLEAU 12
ANALYSE SONORE DES CLOCHES

La référence utilisée est le la de la troisième octave à 440Hz.



Tableaux

2195

Dép. Cloche Principale Hum Tierce Quinte Octave Fréquence Normale F Hum F Tierce F Quinte F OctaveDifférence F-N Rapport D/N R Hum R Tierce R Quinte R Octave
34 Agel Fa6 Sol5 Do7 Fa7 1367 1397 786 2056 2875 -30 -0,021474588 0,57498171 0 1,50402341 2,10314557
74 Allinges La5 Si4 Do6 Mi6 883 880 506 1034 1335 3 0,003409091 0,57304643 1,17100793 1,51189128 0
11 Alzonne Do5 Fa4 Fa5 Si5 Ré#6 528 523 344 700 987 1227 5 0,009560229 0,65151515 1,32575758 1,86931818 2,32386364
27 Andelys Si4 Si3 Ré#5 Do6 495 494 257 615 1050 1 0,002024291 0,51919192 1,24242424 0 2,12121212
67 Andlau Fa5 Fa#4 Sol#5 Do6 Fa6 705 699 371 810 1030 1392 6 0,008583691 0,52624113 1,14893617 1,46099291 1,97446809
15 Antignac Mi5 Mi4 La5 Si5 Fa#6 650 659 335 861 963 1496 -9 -0,013657056 0,51538462 1,32461538 1,48153846 2,30153846
84 Apt La#4 Si3 Si5 479 466 242 995 13 0,027896996 0,50521921 0 0 2,07724426
63 Arlanc 1492 La5 Sol#4 Do6 Mi6 866 880 425 1065 1308 -14 -0,015909091 0,49076212 1,22979215 1,51039261 0
63 Arlanc XIVe Sol5 Mi6 Fa#6 770 784 1302 1442 -14 -0,017857143 0 0 1,69090909 1,87272727
63 Artonne La#5 La4 Ré6 Sol6 Si6 942 932 452 1146 1567 2013 10 0,010729614 0,47983015 1,21656051 1,66348195 2,13694268
25 Athose Do5 Ré#4 Do#6 538 523 307 1110 15 0,028680688 0,57063197 0 0 2,06319703
33 Aubiac Mi5 Mi4 Sol#5 Fa#6 662 659 334 829 1454 3 0,004552352 0,50453172 1,25226586 0 2,19637462
63 Augnat La#5 Do#5 Fa6 La#6 915 932 550 1378 1900 -17 -0,018240343 0,6010929 0 1,50601093 2,07650273
65 Aulon Mi5 Fa4 La#5 656 659 345 910 -3 -0,004552352 0,52591463 0 1,38719512 0
83 Aups Sol#5 La#4 Si5 Ré#6 818 831 474 974 1249 -13 -0,015643803 0,5794621 1,19070905 1,52689487 0
71 Autun Couhard Do#6 Fa6 Si6 1120 1109 1373 1933 11 0,009918846 0 1,22589286 1,72589286 0
71 Autun St Lazare Si4 Si3 506 494 248 12 0,024291498 0,49011858 0 0 0
62 Avesnes Mi6 Sol5 Sol#6 Si6 Fa7 1319 1319 786 1650 1970 2719 0 0 0,59590599 1,25094769 1,49355572 2,06141016
50 Avranches Mi5 Mi4 Fa#5 Si5 Fa6 662 659 323 743 1007 1400 3 0,004552352 0,48791541 1,1223565 1,52114804 2,11480363
49 Avrillé Mi6 La#5 Fa6 Si6 Fa7 1314 1319 942 1362 2024 2778 -5 -0,003790751 0,71689498 1,03652968 1,54033486 2,11415525
34 Balaruc Fa6 La6 Si6 Fa7 1400 1397 1760 2003 2735 3 0,002147459 0 1,25714286 1,43071429 1,95357143
83 Barjols Ré6 Ré#5 Sol#6 Si6 Ré#7 1190 1175 630 1630 1932 2509 15 0,012765957 0,52941176 1,3697479 1,62352941 2,10840336
55 Baudonvilliers Do5 La#3 538 523 232 15 0,028680688 0,43122677 0 0 0
60 Beauvais Do5 Ré4 Mi5 Fa5 Do#6 522 523 296 662 716 1120 -1 -0,001912046 0,56704981 1,26819923 1,37164751 2,14559387
49 Béhuard Do#7 La#5 Fa#7 Sol#7 Ré8 2261 2218 953 2901 3402 4705 43 0,019386835 0,42149491 1,28306059 1,50464396 2,08093764
11 Belcaire Do#6 La4 Fa#6 Si6 1098 1109 431 1513 1970 -11 -0,009918846 0,39253188 1,37795993 0 1,79417122
62 Belle Sol#5 Sol4 Do6 Ré#6 845 831 393 1045 1254 14 0,016847172 0,46508876 1,23668639 1,48402367 0
64 Béost 1 Do6 Fa#6 Ré7 1071 1047 1470 2412 24 0,022922636 0 1,37254902 0 2,25210084
64 Béost 2 Sol5 La#4 La5 Do6 Sol6 786 784 474 883 1028 1599 2 0,00255102 0,60305344 1,12340967 1,30788804 2,03435115
10 Blaincourt sur Aube Sol4 Do5 Mi5 393 392 533 668 1 0,00255102 0 1,3562341 1,69974555 0
36 Blou Fa#5 La4 Sol6 743 740 436 1540 3 0,004054054 0,58681023 0 0 2,07267833
71 Bonnay La#5 La#4 Si6 942 932 463 1927 10 0,010729614 0,49150743 0 0 2,04564756
7 Bourg St Andéol Fa#4 Fa3 Mi5 Fa#5 377 370 172 651 743 7 0,018918919 0,45623342 0 1,72679045 1,97082228
7 Bourg St Andéol 2 Ré#7 Do6 Fa#7 Si7 2471 2489 1071 2907 4037 -18 -0,00723182 0,43342776 1,17644678 1,63375152 0

37 Bourgueil Fa5 Ré4 Ré6 705 699 285 1189 6 0,008583691 0,40425532 0 1,68652482 0
15 Brageac Do#5 Do#4 Fa5 Sol5 Ré6 554 554 275 695 791 1195 0 0 0,49638989 1,25451264 1,42779783 2,15703971
69 Brignais Ré#5 Fa#4 La#5 Ré#6 614 622 377 921 1276 -8 -0,012861736 0,61400651 0 1,5 2,0781759
36 Brion La5 Sol4 Si5 Ré#6 La6 867 880 388 1007 1249 1766 -13 -0,014772727 0,44752018 1,16147636 1,44059977 2,03690888
21 Brochon La5 La4 Ré#6 894 880 436 1244 14 0,015909091 0,48769575 0 1,39149888 0
66 Brouilla 1 Si5 La#4 Ré6 La#6 985 988 468 1168 1879 -3 -0,003036437 0,4751269 1,1857868 0 1,90761421
66 Brouilla 2 La#5 La#4 931 932 479 -1 -0,001072961 0,51450054 0 0 0
68 Bruebach La#5 La4 Do#6 Fa6 La#6 931 932 436 1108 1380 1890 -1 -0,001072961 0,46831364 1,19011815 1,48227712 2,03007519
63 Buron Si4 Do#6 506 494 1082 12 0,024291498 0 0 0 2,13833992
22 Callac Sol6 Sol5 Do#7 1529 1568 775 2234 -39 -0,024872449 0,50686723 0 1,46108568 0
66 Camélas Fa#6 Sol#5 Do#7 Fa#7 1443 1480 824 2175 2999 -37 -0,025 0,57103257 0 1,50727651 2,07830908
9 Camon Ré#6 Fa#5 Si6 Mi7 1276 1245 732 1938 2702 31 0,024899598 0,57366771 0 1,51880878 2,11755486

34 Castelnau de Guers Ré6 Do#5 Si6 1163 1175 544 2008 -12 -0,010212766 0,4677558 0 1,72656922 0
66 Céret 2 Si5 Sol#4 Si6 969 988 425 2008 -19 -0,019230769 0,43859649 0 0 2,07223942
66 Céret 7 Do#7 Si5 2207 2218 1007 -11 -0,004959423 0,45627549 0 0 0
71 Chagny La#4 La3 Do5 Fa#5 La#5 474 466 226 538 721 921 8 0,017167382 0,47679325 1,1350211 1,52109705 1,94303797
11 Chalabre Sol#6 Sol#5 Ré7 Fa7 1653 1661 835 2304 2810 -8 -0,004816376 0,50514217 1,3938294 1,6999395 0
43 Chalencon Fa6 Mi5 La6 Ré7 1410 1397 641 1787 2363 13 0,009305655 0,45460993 1,26737589 1,67588652 0
18 Chalivoy-Milon Fa5 Fa#4 La5 Ré6 Fa#6 684 699 377 894 1147 1497 -15 -0,021459227 0,55116959 1,30701754 1,67690058 2,18859649
73 Challes les Eaux La#4 Sol3 Sol#5 474 466 199 813 8 0,017167382 0,41983122 0 1,71518987 0
71 Châlon sur Saone La#4 La#5 463 466 958 -3 -0,006437768 0 0 0 2,06911447
86 Chamboret Sol#6 Ré#5 Fa#7 1626 1661 625 2939 -35 -0,021071644 0,38437884 0 0 1,80750308
77 Chanteloup La5 Fa#4 Fa6 867 880 361 1427 -13 -0,014772727 0,41637832 0 1,64590542 0
85 Chateauneuf Do#5 Do#4 Mi5 Sol5 Do#6 560 554 275 668 797 1104 6 0,010830325 0,49107143 1,19285714 1,42321429 1,97142857
23 Chavanat Sol#6 1658 1661 -3 -0,001806141 0 0 0 0
37 Chemillé sur Indrois Do#5 La#5 Do6 555 554 948 1044 1 0,001805054 0 0 1,70810811 1,88108108
49 Chenillé-Changé La6 Fa#5 Mi7 1771 1760 721 2670 11 0,00625 0,40711462 0 1,50762281 0
37 Chinon La5 Do6 Fa#6 856 880 1066 1507 -24 -0,027272727 0 1,2453271 1,76051402 0
36 Chitray Si5 Sol6 996 988 1583 8 0,008097166 0 0 1,58935743 0
66 Claira 1 Sol#4 Sol3 La#4 Do#5 Sol5 404 415 194 479 544 781 -11 -0,026506024 0,48019802 1,18564356 1,34653465 1,93316832
66 Claira 2 La#4 La3 Do#5 La#5 463 466 226 560 953 -3 -0,006437768 0,48812095 1,20950324 0 2,05831533
42 Cleppé Fa5 Ré6 Fa6 695 699 1195 1394 -4 -0,005722461 0 0 1,71942446 2,0057554
80 Coisy La#4 La#3 Do#5 La#5 468 466 237 560 915 2 0,004291845 0,50641026 1,1965812 0 1,95512821
60 Compiègne Do5 Ré4 Mi5 Sol5 522 523 296 668 781 -1 -0,001912046 0,56704981 1,27969349 1,49616858 0
71 Chazelle Do7 Mi7 Fa#7 La#7 2067 2093 2713 2891 3790 -26 -0,01242236 0 1,31253024 1,39864538 1,83357523
71 Cortevaix Do5 Do4 Ré#5 Do6 522 523 269 619 1050 -1 -0,001912046 0,51532567 1,18582375 0 2,01149425
66 Coustouges 1 Si4 490 494 -4 -0,008097166
66 Coustouges 2 Si4 506 494 12 0,024291498
38 Cras Sol#6 Mi7 1707 1661 2611 46 0,02769416 0 0 1,52958407 0
71 Cuiseaux Fa5 Fa4 La5 Sol6 695 699 350 883 1524 -4 -0,005722461 0,50359712 1,2705036 0 2,19280576
63 Cunlhat Si5 Do#5 Ré#6 Fa#6 Do7 980 988 565 1222 1486 2067 -8 -0,008097166 0,57653061 1,24693878 1,51632653 2,10918367
19 Dampniat Ré#5 Do4 Do6 619 622 269 1071 -3 -0,004823151 0,43457189 0 1,73021002 0
21 Dijon Ré#6 Fa5 Fa6 La6 1260 1245 705 1384 1787 15 0,012048193 0,55952381 1,0984127 1,41825397 0
87 Dinsac Sol#5 Fa#4 835 831 366 4 0,004813478 0,43832335 0 0 0
86 Dissay Sol5 Ré4 Mi6 Sol#6 770 784 296 1308 1706 -14 -0,017857143 0,38441558 0 1,6987013 2,21558442
62 Dohem Sol5 La#4 Do6 Sol#6 802 784 474 1028 1658 18 0,022959184 0,59102244 1,28179551 0 2,06733167
67 Eckartswiller Do5 Do4 Mi5 Do#6 528 523 258 641 1082 5 0,009560229 0,48863636 1,21401515 0 2,04924242
27 Ecouis Do6 Do5 Ré#6 Sol#6 Do7 1050 1047 538 1254 1637 2062 3 0,00286533 0,51238095 1,19428571 1,55904762 1,96380952
62 Ecuires Do#5 Do4 Sol#5 La#5 555 554 258 851 953 1 0,001805054 0,46486486 1,53333333 1,71711712 0
66 Espira de Conflent Do5 Ré#5 Sol5 Do6 533 523 630 775 1066 10 0,019120459 0 1,18198874 1,45403377 2
66 Estagel Si4 Mi5 495 494 668 1 0,002024291 0 1,34949495 0 0
38 Eyzin La6 Sol#5 Mi7 1733 1760 840 2606 -27 -0,015340909 0,4847086 0 1,50375072 0
47 Fauillet Ré#6 Ré5 Si6 1217 1245 578 2008 -28 -0,02248996 0,47493837 0 1,64995892 0
49 Fontevraud 1 La5 La#4 Do#6 La#6 901 880 479 1085 1857 21 0,023863636 0,53163152 1,20421754 0 2,06104329
49 Fontevraud 2 Do#6 Si4 Sol6 La#6 1125 1109 490 1588 1895 16 0,014427412 0,43555556 1,41155556 1,68444444 0
21 Forléans Ré5 Sol5 Do6 587 587 802 1039 0 0 0 1,36626917 1,77001704 0
38 Four Ré#6 Do#5 Fa#6 La#6 1217 1245 555 1513 1841 -28 -0,02248996 0,45603944 1,24322104 1,51273624 0
57 Gandren Ré#6 Sol#6 La#6 1254 1245 1663 1873 9 0,007228916 0 1,3261563 1,49362041 0
36 Géhée 2 Fa6 Mi5 Sol6 La6 1389 1397 656 1594 1739 -8 -0,005726557 0,47228222 1,14758819 1,25197984 0
36 Géhée 3 Sol#5 Sol6 813 831 1524 -18 -0,02166065 0 0 0 1,87453875
42 Génilac Ré#5 Ré#4 Sol5 La#5 625 622 307 786 942 3 0,004823151 0,4912 1,2576 1,5072 0
14 Grangues Fa#5 Mi4 Si5 Ré6 732 740 334 1012 1201 -8 -0,010810811 0,45628415 1,38251366 1,64071038 0
22 Guingamp Do6 Do#5 La#6 Do#7 1055 1047 544 1825 2256 8 0,007640879 0,51563981 0 1,72985782 2,13838863
67 Haguenau 1 Mi5 Fa4 La5 Ré#6 668 659 350 883 1217 9 0,013657056 0,5239521 1,32185629 0 1,82185629
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67 Haguenau 3 Fa#5 La4 Do#6 Fa6 748 740 452 1109 1384 8 0,010810811 0,60427807 1,48262032 0 1,85026738
67 Hochfelden Ré5 Do4 Si5 603 587 264 996 16 0,02725724 0,43781095 0 1,65174129 0
34 Jonquières Sol6 La#5 Sol#7 1604 1568 958 3338 36 0,022959184 0,59725686 0 0 2,08104738
63 Jumeaux Ré6 Ré5 Fa#6 1163 1175 576 1470 -12 -0,010212766 0,49527085 1,26397248 0 0
53 Juvigné Do7 Do6 Mi7 Sol#7 2046 2093 1028 2654 3273 -47 -0,022455805 0,50244379 1,2971652 1,59970674 0
9 La Bastide de Sérou Sol#5 Si4 Do6 Ré#6 818 831 495 1034 1233 -13 -0,015643803 0,60513447 1,26405868 1,50733496 0

77 La Brosse Montceaux Fa#5 Mi6 754 740 1303 14 0,018918919 0 0 1,72811671 0
83 La Cadière d'Azur Sol#5 Si4 Do#6 Ré#6 840 831 501 1093 1260 9 0,010830325 0,59642857 1,30119048 1,5 0
18 La Celle Fa7 La#7 2773 2794 3723 -21 -0,007516106 0 1,34258925 0 0
44 La Chevallerais Ré6 Si4 Do7 Ré7 1201 1175 490 2056 2342 26 0,02212766 0,40799334 0 1,71190674 1,95004163
34 La Livinière Si4 Sol#3 Sol#5 Ré#6 501 494 205 851 1271 7 0,01417004 0,40918164 0 1,69860279 2,53692615
80 La Ronde Do#6 Mi6 1104 1109 1335 -5 -0,004508566 0 1,20923913 0 0
1 Lagnieu Do#5 Mi4 Sol#5 Ré6 560 554 334 851 1168 6 0,010830325 0,59642857 0 1,51964286 2,08571429

61 L'Aigle Mi5 Ré#4 Sol5 Fa#6 668 659 318 802 1454 9 0,013657056 0,4760479 1,2005988 0 2,17664671
59 Landas Sol5 Fa4 Ré#6 La#6 770 784 355 1276 1879 -14 -0,017857143 0,46103896 0 1,65714286 2,44025974
22 Lanvollon La5 Sol#6 883 880 1701 3 0,003409091 0 0 0 1,92638732
3 Laprugne 2 Sol#4 Sol3 La#4 Sol5 409 415 194 463 770 -6 -0,014457831 0,47432763 1,13202934 0 1,88264059
3 Laprugne 4 La#5 La4 Ré6 Sol#6 La#6 958 932 452 1147 1642 1814 26 0,027896996 0,47181628 1,19728601 1,71398747 1,89352818
9 Laroque d'Olmes Fa#5 Fa4 Do#6 Sol#6 743 740 350 1114 1637 3 0,004054054 0,47106326 0 1,49932705 2,20323015

39 Larrivoire Sol5 Mi6 770 784 1303 -14 -0,017857143 0 0 1,69220779 0
66 Le Boulou Fa5 Sol5 Si5 700 699 781 985 1 0,001430615 0 1,11571429 1,40714286 0
73 Le Bourget du Lac La#5 Sol#4 Sol6 931 932 415 1567 -1 -0,001072961 0,44575725 0 1,68313641 0
15 Le Falgoux Do5 Do4 Mi5 Do#6 533 523 264 668 1136 10 0,019120459 0,49530957 1,2532833 0 2,13133208
51 Le Gault Soigny La4 La#3 Do#5 Fa5 La#5 442 440 237 549 695 926 2 0,004545455 0,5361991 1,24208145 1,57239819 2,09502262
80 Léalvillers Sol5 Mi6 Sol#6 786 784 1297 1620 2 0,00255102 0 0 1,65012723 2,0610687
42 Lérigneux La5 La4 Mi6 883 880 431 1330 3 0,003409091 0,48810872 0 1,50622877 0
10 Les Croûtes Fa#5 Fa#4 La#5 743 740 377 910 3 0,004054054 0,50740242 1,22476447 0 0
39 Les Piards Ré5 Ré4 Sol5 Mi6 571 587 302 765 1335 -16 -0,02725724 0,52889667 1,33975482 0 2,3380035
21 Liernais Sol6 Ré7 Sol#7 1594 1568 2401 3327 26 0,016581633 0 0 1,50627353 2,08720201
89 Ligny le Châtel Mi7 La#6 Sol#7 Ré#8 2573 2637 1895 3316 4931 -64 -0,024270004 0,73649436 1,28876798 0 1,91643995
59 Lille Mi4 Mi3 Sol4 Si4 Mi5 334 330 167 398 495 657 4 0,012121212 0,5 1,19161677 1,48203593 1,96706587
71 Louhans Do#5 Ré4 Mi5 Ré6 560 554 285 673 1174 6 0,010830325 0,50892857 1,20178571 0 2,09642857
63 Lussat Sol#5 Fa#4 Do6 Fa6 Sol#6 824 831 372 1034 1432 1615 -7 -0,008423586 0,45145631 1,25485437 1,73786408 1,95995146
48 Mas St Chély La#5 La4 Do#6 La6 926 932 447 1098 1734 -6 -0,006437768 0,48272138 1,18574514 1,87257019 0
62 Mazingarbe Si5 Si4 Fa6 Si6 964 988 495 1411 2008 -24 -0,024291498 0,51348548 0 1,46369295 2,08298755
77 Melun Fa6 Sol6 1421 1397 1561 24 0,017179671 0 1,09852217 0 0
18 Méry es Bois Sol#5 Do5 Ré#6 840 831 512 1260 9 0,010830325 0,60952381 0 1,5 0
80 Miannay Fa4 Sol3 La4 Do#5 Sol5 350 349 194 452 565 775 1 0,00286533 0,55428571 1,29142857 1,61428571 2,21428571
66 Montbolo Do5 Sol3 527 523 195 4 0,007648184 0,37001898 0 0 0
39 Moirans Sol5 Fa#4 La#5 Sol6 786 784 372 926 1577 2 0,00255102 0,47328244 1,17811705 0 2,00636132
63 Moissat Sol#5 Fa4 835 831 350 4 0,004813478 0,41916168 0 0 0
67 Molsheim Ré5 Ré4 La5 Ré#6 598 587 291 894 1222 11 0,018739353 0,48662207 0 1,49498328 2,04347826
83 Mons Ré#5 Ré4 Sol5 Mi6 619 622 302 770 1330 -3 -0,004823151 0,48788368 1,24394184 0 2,14862682
34 Montagnac Fa#4 Fa3 Do5 Sol5 372 370 172 522 765 2 0,005405405 0,46236559 0 1,40322581 2,05645161
12 Montarnal La#5 La4 Sol6 948 932 452 1610 16 0,017167382 0,47679325 0 1,69831224 0
21 Montbard Do7 Ré#6 Sol7 Do8 2035 2093 1211 3058 4210 -58 -0,027711419 0,595086 0 1,5027027 2,06879607
42 Montbrison Ré#5 Fa4 614 622 356 -8 -0,012861736 0,57980456 0 0 0
8 Monthermé Fa6 Fa5 Do7 Fa7 1389 1397 684 2073 2826 -8 -0,005726557 0,4924406 0 1,4924406 2,03455724

34 Montpellier Do8 4086 4186 -100 -0,023889154 0 0 0 0
44 Mouais Sol5 Fa4 Fa#6 786 784 356 1464 2 0,00255102 0,45292621 0 0 1,86259542
4 Moustiers Ste Marie Sol#5 Sol4 Mi6 835 831 398 1281 4 0,004813478 0,47664671 0 1,53413174 0

66 Mosset 1 Sol4 Sol#3 Ré5 Sol#5 398 392 210 571 851 6 0,015306122 0,52763819 0 1,43467337 2,13819095
66 Mosset 3 Fa5 Fa6 684 699 1416 -15 -0,021459227 0 0 0 2,07017544
62 Nesles Mi5 Mi4 Sol#5 662 659 334 829 3 0,004552352 0,50453172 1,25226586 0 0
18 Neuilly en Dun La#4 Sol#5 463 466 829 -3 -0,006437768 0 0 1,79049676 0
67 Neuwiller les Saverne Sol4 Mi5 Sol5 393 392 652 792 1 0,00255102 0 0 1,65903308 2,01526718
62 Nielles les Ardres Fa#5 La4 738 740 442 -2 -0,002702703 0,59891599 0 0 0
34 Nissan les Ensérune Do#5 565 554 11 0,019855596 0 0 0 0
34 Nizas La6 Ré#7 Sol7 1777 1760 2455 3198 17 0,009659091 0 1,38154192 1,79966235 0
49 Noyant la Plaine Fa#5 Mi4 Sol#5 Si5 Fa6 759 740 329 840 996 1394 19 0,025675676 0,43346509 1,10671937 1,31225296 1,83662714
18 Nozières Do#6 1136 1109 27 0,024346258 0 0 0 0
34 Octon Fa#4 La#4 Sol#5 372 370 479 813 2 0,005405405 0 1,28763441 0 2,18548387
31 Odars La#4 Sol#3 La5 458 466 210 883 -8 -0,017167382 0,45851528 0 0 1,9279476
63 Olliergues Château La#5 Ré#6 921 932 1255 -11 -0,011802575 0 0 1,36264929 0
63 Olliergues Meymont Do6 Do#5 Mi6 Do7 1018 1047 555 1325 2137 -29 -0,027698185 0,54518664 1,30157171 0 2,09921415
63 Olmet Si5 Do#5 964 988 565 -24 -0,024291498 0,58609959 0 0 0
66 Oms Ré6 Ré5 1190 1175 592 15 0,012765957 0,49747899 0 0 0
79 Parthenay Sol6 Fa#5 Do7 Ré#7 Fa#7 1577 1568 759 2040 2530 3031 9 0,005739796 0,4812936 1,29359543 1,60431198 1,9220038
34 Paulhan Do6 Ré#6 Sol#6 Do#7 1077 1047 1244 1653 2256 30 0,028653295 0 1,15506035 1,53481894 2,09470752
29 Pencran Sol6 Si6 Fa#7 1540 1568 1997 3009 -28 -0,017857143 0 1,29675325 0 1,9538961
34 Péret Fa5 Ré6 689 699 1179 -10 -0,014306152 0 0 1,71117562 0
15 Peyrusse La#5 Do5 Fa6 910 932 538 1368 -22 -0,02360515 0,59120879 0 1,5032967 0
86 Pindray Ré6 Ré#5 La#6 1206 1175 608 1852 31 0,026382979 0,50414594 0 1,53565506 0
38 Pisieu Si5 La4 Do#6 La#6 964 988 442 1093 1857 -24 -0,024291498 0,45850622 1,13381743 0 1,92634855
12 Pont de Salars Ré#5 Ré#4 Fa#5 Ré#6 625 622 318 743 1222 3 0,004823151 0,5088 1,1888 0 1,9552
63 Pont du Château Ré6 La#4 Fa6 Si6 1158 1175 479 1421 1954 -17 -0,014468085 0,41364421 1,22711572 1,68739206 0
36 Pruniers La#4 Si3 Ré5 Sol5 Si5 469 466 248 571 765 969 3 0,006437768 0,52878465 1,21748401 1,63113006 2,06609808
62 Quilen Do#6 Mi5 Sol#6 Ré7 1115 1109 652 1685 2353 6 0,00541028 0,58475336 0 1,51121076 2,1103139
29 Quimper Fa#4 Fa#3 Si4 Sol#5 366 370 189 485 829 -4 -0,010810811 0,51639344 0 1,32513661 2,26502732
68 Roderen Fa#5 Sol#4 Do#6 727 740 426 1088 -13 -0,017567568 0,58596974 0 1,49656121 0
86 Roiffé Ré#6 Fa#5 La#6 Ré#7 1217 1245 727 1814 2498 -28 -0,02248996 0,59737058 0 1,49055053 2,05258833
26 Romans 1 Fa6 Sol#5 Sol#6 Do7 1416 1397 818 1642 2110 19 0,013600573 0,57768362 1,15960452 1,49011299 0
26 Romans 2 Sol6 La6 Ré7 1551 1568 1771 2288 -17 -0,010841837 0 1,14184397 1,4751773 0
69 Rontalon Fa#5 Fa#4 Do#6 Sol6 738 740 372 1120 1567 -2 -0,002702703 0,50406504 0 1,51761518 2,12330623
11 Roquefère Do#5 Do#4 Mi5 La5 Do#6 549 554 280 652 905 1104 -5 -0,009025271 0,51001821 1,18761384 1,64845173 2,01092896
11 Roquefeuil Fa#6 Fa#5 La#6 Ré#7 1502 1480 738 1825 2444 22 0,014864865 0,49134487 1,2150466 1,62716378 0
31 Saccourvielle Mi6 Mi5 Fa#6 La#6 Mi7 1341 1319 673 1448 1836 2643 22 0,016679303 0,50186428 1,0797912 1,36912752 1,97091723
89 Sacy Sol#4 Sol3 Si4 Mi5 Sol#5 420 415 199 495 646 845 5 0,012048193 0,47380952 1,17857143 1,53809524 2,01190476
42 Salvizinet Fa5 Ré6 689 699 1206 -10 -0,014306152 0 0 1,75036284 0
77 Samoreau Ré5 Ré4 Fa#5 Ré#6 592 587 296 727 1217 5 0,008517888 0,5 1,22804054 0 2,05574324
28 Sancheville Ré#6 Do#5 Fa6 La6 Ré7 1222 1245 560 1389 1761 2364 -23 -0,018473896 0,45826514 1,13666121 1,4410802 1,93453355
19 Sarran Mi6 Sol5 Sol6 1330 1319 770 1551 11 0,008339651 0,57894737 1,16616541 0 0
84 Saumane Ré6 Sol#6 1152 1175 1631 -23 -0,019574468 0 0 1,41579861 0
66 Sauto Sol5 La4 Sol6 802 784 447 1594 18 0,022959184 0,55735661 0 0 1,98753117
38 Savas Ré#5 Do#4 Fa#5 Ré#6 625 622 280 732 1265 3 0,004823151 0,448 1,1712 0 2,024
63 Savennes Ré6 Fa5 Ré7 1179 1175 705 2407 4 0,003404255 0,59796438 0 0 2,04156064
67 Saverne Sol4 Mi5 Fa#5 382 392 646 743 -10 -0,025510204 0 0 1,69109948 1,94502618
67 Schaeffersheim Do5 Do4 Mi5 Do#6 528 523 264 646 1082 5 0,009560229 0,5 1,22348485 0 2,04924242
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67 Scharrachbergheim La#5 La4 942 932 447 10 0,010729614 0,47452229 0 0 0
38 Sérézin de la Tour Do5 Mi5 Sol5 Ré6 517 523 668 797 1157 -6 -0,011472275 0 1,29206963 1,54158607 2,23791103
66 Serrabonne La5 La#4 878 880 463 -2 -0,002272727 0,52733485 0 0 0
18 Sidiailles Do5 Ré4 Mi5 Sol#5 Do#6 528 523 285 657 834 1087 5 0,009560229 0,53977273 1,24431818 1,57954545 2,05871212
36 Sorbier Do#5 Ré#4 Fa#5 La#5 544 554 318 743 937 -10 -0,018050542 0,58455882 1,36580882 1,72242647 0
18 Soulangis Do5 Do4 Ré#5 Do6 533 523 269 619 1023 10 0,019120459 0,50469043 1,16135084 0 1,91932458
23 St Agnant de Versillat Ré6 Do5 Fa6 1141 1175 533 1432 -34 -0,02893617 0,46713409 1,25503944 0 0
71 St Ambreuil Do#6 Do#5 Sol6 Ré7 1136 1109 560 1545 2285 27 0,024346258 0,49295775 0 1,36003521 2,01144366
63 St Anastaise La#4 Si5 468 466 969 2 0,004291845 0 0 0 2,07051282
3 St Angel Fa5 Ré#4 Ré6 711 699 318 1233 12 0,017167382 0,44725738 0 1,73417722 0

66 St Aventin 1 Sol5 Sol#4 Si5 775 784 404 980 -9 -0,011479592 0,52129032 1,26451613 0 0
66 St Aventin 2 La#5 La#4 921 932 479 -11 -0,011802575 0,52008686 0 0 0
45 St Benoît sur Loire Fa5 Do#4 Fa6 700 699 280 1373 1 0,001430615 0,4 0 0 1,96142857
19 St Bonnet l'Enfantier Sol#5 Fa4 Fa6 808 831 355 1400 -23 -0,027677497 0,43935644 0 1,73267327 0
6 St Dalmas 1452 Do#6 Mi5 Mi6 Sol#6 1120 1109 662 1330 1680 11 0,009918846 0,59107143 1,1875 1,5 0
6 St Dalmas 1501 Fa#5 Fa#4 Fa#6 740 740 377 1518 0 0 0,50945946 0 0 2,05135135

63 St Donat Ré#5 Sol5 Do#6 Mi6 635 622 770 1109 1287 13 0,020900322 0 1,21259843 1,74645669 2,02677165
19 St Eloy Si4 Do4 Ré#5 Si5 506 494 269 608 991 12 0,024291498 0,53162055 1,20158103 0 1,95849802
23 St Eloy la Glacière La4 La3 Do5 Mi5 La5 441 440 215 522 652 888 1 0,002272727 0,48752834 1,18367347 1,47845805 2,01360544
34 St Etienne de Gourgas La5 La#4 Do6 La6 856 880 458 1071 1777 -24 -0,027272727 0,53504673 1,25116822 0 2,07593458
31 St Gaudens Sol5 Sol4 La#5 Ré6 Sol6 770 784 388 958 1157 1599 -14 -0,017857143 0,5038961 1,24415584 1,5025974 2,07662338
34 St Geniès de Fontedit Ré#5 Ré#4 Sol5 614 622 318 791 -8 -0,012861736 0,51791531 1,28827362 0 0
73 St Jean d'Arves La6 La5 Do#7 Fa7 Sol#7 1755 1760 861 2266 2799 3354 -5 -0,002840909 0,49059829 1,29116809 1,59487179 1,91111111
38 St Julien de l'Herms Fa5 Ré#4 Sol#5 Ré6 Mi6 684 699 307 818 1179 1308 -15 -0,021459227 0,44883041 1,19590643 1,72368421 1,9122807
36 St Lactencin Ré4 Ré5 291 294 592 -3 -0,010204082 0 0 0 2,03436426
36 St Martin de Lamps Sol#5 Sol4 829 831 382 -2 -0,002406739 0,46079614 0 0 0
66 St Martin du Canigou Do#6 1104 1109 -5 -0,004508566 0 0 0 0
83 St Maximin la Ste Baume Si5 La4 Fa#6 Si6 964 988 452 1454 1933 -24 -0,024291498 0,46887967 0 1,50829876 2,00518672
62 St Omer Fa#4 361 370 -9 -0,024324324 0 0 0 0
58 St Pierre le Moutier 1 Fa5 Ré#4 La5 Do6 Fa#6 711 699 318 867 1071 1480 12 0,017167382 0,44725738 1,21940928 1,50632911 2,08157525
58 St Pierre le Moutier 2 Do5 La3 La#5 538 523 226 910 15 0,028680688 0,42007435 0 1,69144981 0
73 St Pancrace 2 Ré#5 Ré#4 Sol5 625 622 312 786 3 0,004823151 0,4992 1,2576 0 0
73 St Pancrace 3 La#5 Sol#4 Sol6 942 932 409 1572 10 0,010729614 0,43418259 0 1,66878981 0
11 St Papoul Sol#4 Sol#3 Si4 Ré5 Sol#5 409 415 205 501 576 851 -6 -0,014457831 0,50122249 1,22493888 1,40831296 2,0806846
15 St Paul de Salers 3 Fa#5 Sol#5 La#5 Fa#6 721 740 829 958 1448 -19 -0,025675676 0 1,14979196 1,32871012 2,00832178
15 St Paul de Salers 4 Sol5 Sol4 Si5 Ré6 Sol#6 791 784 382 969 1201 1669 7 0,008928571 0,482933 1,22503161 1,51833123 2,10998736
77 St Sauveur les Bray Ré#6 1227 1245 -18 -0,014457831 0 0 0 0
17 St Simon de Pélouaille Ré6 Do5 Fa6 La6 Ré7 1147 1175 533 1427 1728 2401 -28 -0,023829787 0,4646905 1,24411508 1,5065388 2,09328684
3 St Sornin Ré#6 Fa#6 La6 1217 1245 1470 1723 -28 -0,02248996 0 1,20788825 1,4157765 0

67 Strasbourg St Pierre le Vx Do6 Do5 Mi6 Sol6 Do7 1034 1047 517 1319 1545 2127 -13 -0,012416428 0,5 1,27562863 1,49419729 2,05705996
67 Strasbourg Ste Aurélie Sol5 Si4 La5 797 784 485 904 13 0,016581633 0,60853199 1,13425345 0 0
51 Taissy Fa5 Fa4 Sol#5 Fa6 684 699 355 840 1389 -15 -0,021459227 0,51900585 1,22807018 0 2,03070175
25 Tallenay Mi5 Ré4 Do#6 651 659 285 1109 -8 -0,012139605 0,43778802 0 1,70353303 0
13 Tarascon Mi5 Sol4 Sol#5 Do6 Mi6 651 659 382 851 1071 1340 -8 -0,012139605 0,58678955 1,30721966 1,64516129 2,05837174
69 Theizé Sol#5 La4 La6 845 831 447 1755 14 0,016847172 0,52899408 0 0 2,07692308
65 Tibiran Si5 Sol#4 Ré6 Sol#6 991 988 409 1179 1674 3 0,003036437 0,41271443 1,18970737 1,68920283 0
59 Toufflers La4 Si3 Ré5 La#5 452 440 248 571 937 12 0,027272727 0,54867257 1,26327434 0 2,07300885
33 Trazits Fa5 Ré6 689 699 1152 -10 -0,014306152 0 0 1,67198839 0
26 Valence 2 Ré5 Mi4 Fa#5 La5 Ré6 576 587 339 727 867 1190 -11 -0,018739353 0,58854167 1,26215278 1,50520833 2,06597222
26 Valence 4bis Fa#5 Mi4 Sol#5 Do6 Fa6 727 740 334 840 1050 1416 -13 -0,017567568 0,45942228 1,15543329 1,44429161 1,9477304
3 Vaumas Sol#4 Do5 La5 420 415 533 883 5 0,012048193 0 1,26904762 0 2,10238095

66 Vernet 1 Sol#5 813 831 -18 -0,02166065 0 0 0 0
66 Vernet 4 Sol 5 781 784 -3 -0,003826531 0 0 0 0
27 Vernon Ré#4 Mi3 Sol#4 307 311 167 393 -4 -0,012861736 0,54397394 1,28013029 0 0
19 Veyrières La#5 La#4 Ré6 Fa6 937 932 468 1206 1410 5 0,005364807 0,49946638 1,28708645 1,50480256 0
17 Villars les Bois Do5 Ré4 Fa5 Ré6 538 523 302 689 1174 15 0,028680688 0,56133829 1,28066914 0 2,18215613
66 Villelongue des Monts 1 La5 La4 904 880 447 24 0,027272727 0,49446903 0 0 0
66 Villelongue des Monts 1b La#5 La#4 931 932 474 -1 -0,001072961 0,50912997 0 0 0
10 Villemaur sur Vanne Do#5 Ré4 Mi5 La5 Do#6 544 554 296 668 888 1120 -10 -0,018050542 0,54411765 1,22794118 1,63235294 2,05882353
33 Villeneuve Mi5 Do4 Sol#5 Ré6 651 659 269 824 1141 -8 -0,012139605 0,41321045 1,26574501 1,75268817 0
31 Villenouvelle Fa#5 Mi6 Sol6 748 740 1297 1567 8 0,010810811 0 0 1,73395722 2,09491979
89 Volgré Si5 Ré5 Ré6 Fa#6 Si6 964 988 571 1201 1443 1997 -24 -0,024291498 0,59232365 1,24585062 1,49688797 2,07157676
62 Wisques Si4 Ré#5 Sol5 Si5 495 494 614 781 1012 1 0,002024291 0 1,24040404 1,57777778 2,04444444
67 Wissembourg Fa4 Mi3 Ré5 350 349 167 581 1 0,00286533 0,47714286 0 1,66 0


