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cinq pies de large et de la autteur des allees des murs de la dite ville, et 

les marches des dis degres seront de piarre de tailhe grossement 

taillee. 

Et la quelle besoigne le dit Jehan Attour doit et a promis a fere bien et 

dehument par la maniere dessus est declairé au regart donniers et d’apres les 

molles que lui seront livrés par le dit lieutenant des euvres mon dit seigneur et 

doit livrer au dit ovrage toutes piarres de tailhe, pierre menue, chaux et 

grav[ier] fere conduire sur le lieu tout portrait et fere manovre et bailler toutes 

les autres chouse que pour fere et adcomplir la dite besoigne seront 

neccessaires a ses propres coulx et despans par le dit pris et en lui baillant 

icelle somme de cinq cens soixante dix et huit livres par une fois et sellon ce 

que le dit ovrage se avancera de fere par la quelle somme paier les dis 

consseulz lui bailleront et doivent bailler a lever et recevoir une tailhe ou 

collete ordonnee a lever sur les habitans de la dite ville par maniere de 

dimauz2486 dimenche par dimenche que doit monter en somme troix cens 

livres tournois la quelle taille le dit Jehan Attour doit fere lever ou fere lever a 

ses propres coulx et despans en convenance expresse faite entre icelles parties 

que au cas ou aucun seroit appeticiés de la somme a quoy il a esté impouse 

contenue en la dite tailhe ou il y auroit aucunes autres personnes non 

solvables et de quoy le dit Jehan Attour ne pouroit estre paiés ou ne monteroit 

ycelle tailhe de paians trois cens livres en icellui cas d’icelles 

sommes appetices et non solvables et de ce que faudroit de trois cens livres 

les dits consseulz donnent et ont promis estre au dit macon et lui accomplir 

jusques aus dits trois cens livres par an. Aux quelles chouses dessus dites et 

promises par le dit Jehan Attour a este present et pour ce personellement 

establis devant le dit notaire messire Mathief Mauhal pretre oncle du dit 

Jehan Attour, le quel de son bon gré et volunté s’est mis et institué ploige et 

principal par le dit Jehan Attour son nepveu a les attendre et adcomplir par la 

maniere et forme  que par son dit nepveu a este dit et promis, et ce fait ont 

promis les dits parties ensemble le dit messire Mathief Manhal et chacun 

d’eulx par tant comme leur touche et puet appartenir c’est assavoir les dits 

consseulz sur la obligation des biens du dit consoulat et les dits oncles et 

                                                
2486 Dîmes ? 
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nepveu sur la obligation de tous leus biens presens et advenir et ont juré aux 

sainctes Euvangilles de Dieu les chouses dessus dites attendre et non venir a 

l’encontre. Et neantmoins ont volu les dits conssoulz et oncle et nepveu et 

chacun d’eulx partant comme leur touche et puet appartenir les dits oncle et 

nepveu chacun pour le tout estre forces contrains et conpellis par nous ou par 

celluy qui par le temps advenir sera en lieu de nous et par les forces et 

comp[…]toire a la court de la dite chancellerie et de celle de la chastellenie 

de Montpancier et par chacunes d’icelles […] ou divisement les dis […] prise 

et […] des biens du dit conssoulat et les dits oncle et nepveu par prise vante et 

exploitation de tous leurs biens sans [ …] le dit Jehan Attour par arrest et 

detention de sa personne aus dites chouses ainsi comme dessus sont 

declairees rendre. En […] [des] quelles chouses a la requeste des dites parties 

et a la relation et au repport du dit notaire au quel nous adjoustons plenement 

foy […] ledit seel que nous tenons a ces presentes avons mis et pouses. Fait et 

donné en la presence des honorables hommes sire Barthelemi [de] Nesson, 

[Jehan] Conort, Durant Borriane, Anthoene Eyurier, Michalet Ferreyion, 

Bartholemi Vugier, Jehan Vras, bourghois, habitans et [consseulz de] la dite 

ville dessu nommee, tesmoings ad ce appelles et consentans Robert Berthon 

Sergant et Guillaume Prieur le boulengier […], le lundi sizeme jour du moys 

de juing l’an mil quatrecens et sept […]».  

[Signé :] ST CORTINI ITA. 

[Sur le repli :] l. des conssoulz d’Aigueperse. 

Texte  36 (14 janvier 1409). Jean Guérart, lieutenant de Drouet de 

Dampmartin,  reconnaît devoir 53 francs et 4 d. ob. par an au chapitre Notre-

Dame-la-Grande de Poitiers et 7 sols de rente pour plusieurs maisons situées au 

Fossé-Le-Roi bordant le palais ducal. 

A.Original, parchemin, 370 x 210 mm, agraphe disparue, document en 

mauvais état, l’encre est effacée par endroit, Poitiers, Arch. dép., Vienne, G 

1111, deuxième pièce d’un groupe de cinq pièces atachées. 

« A tous ceulx qui ces presentes verront et oront, Guillaume Affroy, bourgeois 

de Poitiers, garde du seel aux contrats establi au dit lieu de Poitiers pour tres 
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[re]doubté et tres puissant prince mon seigneur le duc de Berry et d’Auvergne, conte 

de Poitou, d’Estampes, de Bouloigne et d’Auvergne, salut. Sachent touz que en droit 

en la court du dit seel personnes estably Jehan Guerart maistre des euvres de notre dit 

seigneur le quel a cogneu et confessé devoir et estre tenuz et a promis et promet pour 

lui et pour les siens par la foy et serment de son corps et sur l’obligacion de touz et 

ah mis ses vies, meubles et […] meubles presents et avenir […] en avant rendre et 

paier aus seigneurs du chapitre de l’eglise Notre Dame la Grant de Poitiers et a leurs 

successeurs chenoines de la dite eglise c’est assavoir cincquante troys francs quatre 

deniers demi par ledit Guerart aus dits hommes a deux termes a festes des Nativitez 

de notre Christ et de Saint Jehan Baptiste a cause et pour raison des maisons qui 

furent de jehan Josseanne et de feu Colin Gautier assises et estans au foussé Le Roy 

esquelles maisons le dit Guerart habite et demeure a present assise en la paroisse 

Saint-Didier de Poitiers. Item a cogneu et confessé le dit Guerart devoir et estre tenuz 

aus dits hommes c’est assavoir en sept solz en devoir de rente deue la quelle rente 

par le dit Guerart aus dits seigneur et chapitre de la dite eglise chacun an en chacune 

feste de Toussaint acorde et pour raison d’une petite maison qui jadis fut […] assise 

pres des dites maisons qui furent des dits Josseanne et Gautier et la quelle rente ou 

rentes dessus dite par dessus nommees et declarees deues a cause et pour raison des 

maisons dessus dites et de chacune d’icelle le dit Jehan Guerart a promis et promet 

pour lui et pour les siens par la foy et serment et obligation que dessus de rendre et 

paier des y en avant aus dits seigneurs et chapitres de la dite eglise ou a leur 

procureur pour eulx perpetuellement chacun an es diz […] par dessus nommés, 

avisez et declarez ce par la forme et maniere dessus dites et […] eutrement et par 

[…] rendre et […] frai ceux et dommages mises et despens que les dits hommes ou 

leur dit procureur pour eulx feroient auroient ou […] par deffaut du dit paiement de 

la dite rente ou rente sus dite aus ditz hommes non fait (…).Donné et fait  le midy 

XIIIIe jour du mois de janvier l’an mil quatre cens et huit ». 

[Signé :] IMBERT et PELETY. 
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Texte 37 (24 novembre 1410). Certificat établi par Hugues Fouchier, 

lieutenant de Drouet de Dampmartin en Auvergne, faisant étant de la réception 

des travaux effectués au moulin de la Rauzière et au grenier ducal ainsi que du 

règlement fait aux ouvriers  par Roger Conort receveur du comté de 

Montpensier. 

A .Original, parchemin, 255 x 345 mm, BnF, nouv. acq. fr., 22045, n°60. 

« Ce sont les reparations qui sont necessaires de faire au moulin de l’estang de la 

Rauziere et en la maison des greniers de mon seigneur le duc de Berry qui sont en sa 

ville d’Aiguesperse advisees de fere fere par moy Huguet Fouchier lieutenant du 

general maistre des euvres de mon dit seigneur le lundi XXIIe jour du mois de 

septembre l’an mil CCCC et dix. 

La sepmayne commençant le lundi XXIIe jour du mois de septembre l’an 

mil CCCC et dix fu ouvre aux dites reparations six jours. 

Journees de charppantiers et de couvreurs qui ont ovré aux dites reparations a 

ouster trois chevrons pourris de la couverture de la maison des dites greniers et y 

mettre de neuf et de couvreurs qui ont recouverts la dite maison et remassonné 

plusieurs pertuys qui estoient en la dite maison. 

A Guillaume de Dot charppantier pour trois jours a quatre solz pour 

jour pour ce 13 s. 

A Guillaume Chappellan pour trois jours au dit pris de quatre solz 

pour jour pour ce 13 s. 

A Jaudon Bouteillier couvreur pour six jours a quatre solz pour jour 

pour ce 24 s. 

A Pierre Prodomme masson et couvreur pour six jours au dit pris pour 

ce 24 s. 

Journeez de maneuvres qui ont servis les diz massons, couvreurs et 

charppantiers. 

A Pierre Perin pour cinq jours au pris de deux solz pour jour pour ce 

10 s. 
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A Michel Varenon maneuvre pour cinq jours et demi au pris de deux 

solz pour jour pour ce 11 s. 

A Andreus Vigier maneuvre pour cinq jours et demi au dit pris de 

deulx solz pour jour pour ce 11 s. 

A Durant Namie pour cinq jours au dit pris de deux solz pour jour 

pour ce 10 s. 

Chaux et gravé [gravier] achaptee pour fere la dite reparation 

A Guillaume Malcendut pour trois sammes2487 de chauf au pris de 

deux solz six denier la samme pour ce 7 s 6 d. 

A Estienne Juvien pour trois sammes de chaux au dit pris pour ce 7 s. 

6 d. 

A Estienne Charreton pour dix sextiers de gravie au pris de 15 d le 

sextier pour ce 12 s 6 d. 

A Pierre de Montargay pour sept sextiers de grave au dit pris pour ce 8 

s. 9 d. 

A Jehan de Devent charppantier pour avoir fait la roue du moulin de 

l’estang de la Rauziere tout a neuf et livre bois et toutes autres chouses 

necessaires pour fere la dite roue pour tout ce 105 s. 

A honnorables et hommes et saiges mes tres redoubtés seigneurs mes 

seigneurs2488 de la Chambre des comptes a Bourges par mon seigneur le duc de Berry 

et d’Auvergne. Je, Huguet Fouchier, lieutenant du general maistre des euvres de mon 

dit seigneur en son dit pais d’Auvergne, vous certiffie que les reparations dessus 

dites, escriptes an ce present rolle, ont estés faites bien et dehument par les dessus 

dits et paieez par saige et discrete personne Rogier Conort receveur de la conte de 

Mompancier par mondit seigneur, lesquelles parties montent an somme pour tout 

douze livrez, dix sols et trois deniers tournois. En tesmoing de ce j’ay seigné ceste 

presente certiffication de mon seing manuel le jeudi XXIIIIe jour du mois de 

novembre l’an mil CCCC et dix ». 

[Signé :] HUGUET FOUCHIER. 

                                                
2487 Solmes. 
2488 (sic.). 
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Texte  38 (11 février 1413). Acte par lequel Drouet de Dampmartin, établi à 

Jargeau près d’Orléans, cède à son fils Jean de Dampmartin, dit le jeune, les 

moyens de subvenir à ses études à l’université de Paris. 

A. Registre notarié, Orléans, Arch. dép. du Loiret, 3E 14329, étude de Jacques 

de Milly, 11 février 1413 (ns). Edition : Champeaux Alfred (de) et Gauchery 

Paul, Les travaux d’art exécutés pour Jean de France… p. 80-81. 

« Le samedi 11 fevrier. Maistre Dreux de Dampmartin donne, cesse, quitte et 

transporte a tousioursmes a Jehan de Dempmartin le jeune son fils escolier et 

estudient en l’estude et universsite de Paris pour estre de demeurer oudite estude et 

pour avoir ses livres, vivres, nessessitez oudit estude, les heritages, joyaulx et autres 

choses qui cy apres s’en suivent ; c’est assavoir :

Le lieu de la tour Bataillee tout ensuivant comme il se comporte et poursuit 

en maisons, pressoirs, terres, vignes et autre choses quelqueconcques assis au 

lieu de Magdeleine-lez-Orleans. 

Item tout le bestail des lieux, metairies de Poilligny, de Villant et des Bordes, 

tant grosses bestes que menues. 

Item la somme de deux mille £ que le dit donneur de mon seigneur de Berry 

lui devoit. 

Item la somme de 16 £ t. que lui doit maistre Arnoul Belin tresorier de la 

Sainte-Chapelle de Bourges. 

Item la somme de 22 £ t. que lui doit mon seigneur l’evesque de Chartres 

Item la somme de 10 £ 5 s. t. que lui doit Jehan Guerart lieutenant du maistre 

des euvres du dit mon seigneur de Berry. 

Item ung chappeau de perles. 

Item ung sainture de perles. 

Item deux autres sainture de perles lesqueulx a en garde devers lui Guillaume 

Martin 

Item ung autre sainture de perle que a devers lui messire Giles Ledoille 

prestre. 

Item ung chapeau a claveaux et ung manteau fo[u]ré de grix. 

Item la somme de 28 s. que lui doit Guillaume le Boutiller pour vente de vin. 

Item toutes debtes que on lui peut devoir de quelque personne que se soit 

obligez en lettres. 
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Item tout le mesnaige, \meuble/ et garnison d’ostel que il a peut avoir en son 

hostel a Jargeau ouquel il demeure c’est assavoir les cretez, cressins, 

couvertures, draps, […] couvrechefs, nappes, reilles, tabliens, contrepoinctez, 

veisselle d’argent et hanaps de madre2489, poz d’estin, escuelles d’estin, 

huches, coffres, chasliz2490, estians, bancs, talbes, formes, cheszes, dressoires, 

custodes2491, lendris et autres utilemens mesnaiges et garnisons quelxconques. 

Item pour tout le menaisge de Concressault quelxconques. 

Item un bassin a laver mains et une […] que a devers lui Thomas Amiot. 

Item la somme de 17 s. t. que lui doit messire Robert T. 

Item tout ce que lui est deu des loyeus de son hostel d’Orleans de l’image de 

Notre Dame lez Saint Pierre au Pont. 

Item une sainture d’homme faite d’argent baillée en garde a Renault \Avariq/ 

drappier de Bourges ». 

Texte  39 (31 mars 1413). Jean de Berry confirme le don qu’il avait fait 

deux ans auparavant aux chanoines de la Sainte-Chapelle de Bourges de 

plusieurs places, situées aux portes de la ville, sur lesquelles il faisait retirer des 

pierres pour les œuvres du château de Mehun-sur-Yèvre et du palais de 

Bourges. 

A. Original, parchemin, 350 x 215 mm, queue simple, scellé cire rouge, sceau 

disparu, Bourges, Arch. dép., Cher 8 G 1844, chemise cotée 15. Edition 

(ancienne référence) : Boyer Hippolyte, Les enceintes de Bourges, Bourges, imp. 

H. Sire, 1889, p. 84-87. 

 « Jehan, fils de Roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, comte de Poictou, 

d’Estampes, de Boulogne et d’Auvergne, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a 

Bourges, salut et dilection. De la partie de noz chers et bien amez les tresoriers et 

chapitre de nostre chapelle de nostre palais de Bourges nous a esté exposé en 

complaignant que comme vous aiez pieça adcensé et baillé a adcense au prouffit de 

nostre domaine de Berry a plusieurs personnes certaines places qui sont dessoubs les 

murs de la cité de nostre ville de Bourges en venant depuis le jardin de Huguenin 

                                                
2489 Matière précieuse proche de l’agathe ou de l’onyx.
2490 « Châlit » : cadre de lit. 
2491 Rideaux. 
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Rastler droit a la porte Ornoise, esquelles places nous avons fait prandre des quartiers 

de pierre pour le fait des euvres de nostre dit palais et pour nostre chastel de Mehun 

sur lesquels quartiers les dits murs estoient fondez et lesquels murs comme les diz 

tresorier et chapitre nous ont fait exposer appartiennent a notre dite chapelle2492 a 

cause de l’eglise de Saint Ypolite unie a icelle. Laquelle chose est tres grant grief, 

prejudice et dommage d’eulx et de nostre dite chapelle, et encore plus seroit se par 

nous ne leur estoit sur ce pourveu de remede convenable. Pour ce est-il que nous qui 

pour riens qui peust avenir ne vouldrions aucunement retenir chose que fust de 

l’eglise ainçois2493 vouldrions de tout nostre cueur icelle augmenter et accroistre, 

especiaulement nostre ditte chapelle, de laquelle nous sommes patron et fondeur, afin 

que le service de Dieu s’i puisse tousiours faire et continuer de bien en mieulx. Vous 

mandons et commandons expressement que les dictes places vous delivrez 

incontinant aux diz tresorier et chapittre au prouffit de notre dicte chapelle et que 

vous ostez et mettez hors de vos livres et registres les dictes adcenses et 

semblablement les faites oster des livres et papiers du receveur ordinaire de nostre dit 

domaine illec en lui deffendant que doresenavant il n’en face aucune recette et 

ordonnant qu’il restitue et rende aux diz tresorier et chapitre tout ce qu’il en a receu 

le temps passe. Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait et aux diz tresoriers et 

chapitre l’avons octroié et octrions par ces presentes non obstant ordonnances, 

mandemens ou deffences quelconques a ce contraires. Donné a Paris, en nostre 

hostel de Neelle le penultieme jour de mars, l’an de grace mil CCCC et douze ».  

[Plus bas :] Par Mon seigneur le Duc. 

[signé :] N. FLAMEL. 

                                                
2492 Voir acte de cession attaché à la même liasse. L’acte en question est daté d’avril 1411 sans 
précision ce qui laisse planer un doute quant à son millésime : 1411 ou 1412 ? Le fait que Jean de 
Berry y soit désigné lieutenant du roi en Languedoc, charge dont fut destitué en 1411 et qu’il ne 
récupéra qu’en 1413, permet néanmoins de le dater de l’année 1411. 
2493 « Ainçoisé » : avant. 
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Texte  40 (13 novembre 1413). Extrait d’un compte de l’Hôtel de Jean de 

Berry (1er octobre 1413 – 1er septembre 1414). Défraiement de 40 écus (45 £ t.) 

accordé à Jean Guérart pour un voyage qu’il entreprit en Angleterre (13 

novembre 1413). 

A. Registre comptable, parchemin, Paris, Arch. nat., KK 250, fol. 27. 

[chapitre : « dons »] « A maistre Jehan Guerart maistre des euvres de 

maconnerie de mon seigneur auquel mondit seigneur a donné de sa grace especiale la 

somme de 40 escuz d’or pour le aider a deffroier des frez, mises et despens qui lui 

conviendra pour un voyage d’Angleterre ou mondit seigneur l’a envoyé avecque mon 

seigneur l'archevesque de Bourges, chancelier de mondit seigneur, et pour autres 

causes qui ad ce l’on meu, a present par ses lettres donnees le XIIIe jour de 

novembre l’an mil CCCC et XIII et quictance dudit maistre Jehan faite le XVIe jour 

ensuivant dicellui mois 40 escuz val. 45 £. t. ». 

Texte  41 (13 juillet 1419). Les héritiers de Guy de Dampmartin 

reconnaissent la rente due à l’aumônier de l’abbaye Notre-Dame-la-Grande de 

Poitiers en raison d’une maison située entre le palais et le couvent des Jacobins 

et qui n’avait plus été payée depuis la mort de leur père en 1404. 

A.Original, parchemin, 340 x 315 mm, queue disparue, Poitiers, Arch. dép., 

Vienne, G 1124. 

« Sachent touz que comme coutenus et debat fust esmeu ou en esperance 

d’esmouvoir entre honorablement homme maistre Jean Gressin licencié en droit, 

chanoine et aumosnier de Notre Dame la Grant de Poitiers demandeur d’une part, et 

sire Jean Guischard bourgeois de Poitiers et maistre Guy de Dampmartin chanoine de 

Saint-Martin de Tours frere du dit Guischard de par leur mere defendeurs d’autre 

part, sur ce que ledit aumosnier disoit et proposoit en l’encontre des diz freres qu’il 

lui estoient tenuz a cause de sa dicte aumosnerie en quatre livres de rente tournois a 

paier a deux termes chescun en es festes des Nativite nostre seigneur et saint Jean 

Baptiste par moitie a cause et pour raison d’une maison, vergiers et appartenances 

d’icelle assise en la paroisse de Nostre Dame la Petite de Poitiers en la rue par ou 

l’on va du palaiz a la grant eglise de Poitiers touchans a la maison qui fut Jean 
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Jean2494 d’une part et d’autre part a la maison feu Jean Chevalier coutelier, et les 

vergiers touchans d’une part aux vergiers qui furent de Guillemete Torelle, lesquelx 

acquist feu maistre Guy de Dampmartin pere dudit maistre Guy, et d’autre part a la 

closture des Jacobins les murs entredeux. Laquelle maison et vergers le dit maistre 

Guy de Dampmartin jadis mari de Guillemette Chailltonne mere desdiz defendeurs et 

pere du dit chanoine avoit acquise de feu Thevenin Gauteron cousturier.  

Et laquelle maison lesdiz defendeurs tenoient et exploitoient, disoit aussi le dit 

aumosnier car ses predecesseurs aumosniers de la dicte aumosnerie a cause d’icelle 

avoient estre en bonne saisne et possession d’avoir et parcevoir chescun an a cause 

de la dicte aumosnerie pour raison des dictes maisons et vergiers lesdites quatre 

livres de rente du dit Thevenin Gauteron cousturier du temps qu’il possedoit et 

exploittoit les dictes maison et vergiers. Et empres l’acquisition faicte par le dit 

maistre Guy de Dampmartin comme dit est pareillement du dit maistre Guy et de la 

mere des diz defendeurs sa femme ou d’autre pour nom d’eulx jusques a ce que leur 

dicte mere fut convoicté par mariage apres le deces dudit maistre Guy [de] 

Dampmartin avecques Casin de Serrenvillier, lors serviteur et chambellan de feu 

mon seigneur de Berry dont dieu ait l’ame, lequel pour sa puissance depuis qu’il fut 

marié avec la dicte Guillemette cessa de paier les dictes quatre livres de rente. Et 

pour ce demandoit et requeroit le dit aumosnier lui estre satisfait des arrerages des 

dictes quatre livres de rente qu’il disoit estre deuz de quinze annees. Les dits 

defendeurs disoient et proposoient plusieurs causes et raisons a leurs defenses par 

lesquelles il sembloit apparoir que ils n’estoient aucunement tenuz a la solution et 

paiement de la dicte rente, assavoir est que aujourduy icelle parties establies en droit 

en la court du seel aux contraz a Poitiers establi pour tres excellent et tres puissant 

prince mon seigneur le Daulphin de Viennoys duc de Berry, de Touraine et comte de 

Poictou pour le conseil et advis d’une partie et d’autre. Sont venues icelles parties a 

tels transaccion et accord et le plaisir, congié et licence de la court souveraine par 

tant qu’il feroit mestier c’est assavoir le dit amosnier d’une part et le dit sire Jean 

Guischart tant pour lui que pour le dit maistre Guy son frere d’autre part, en la forme 

et maniere qui s’ensuit : C’est assavoir que les dis freres et leurs heritiers et 

successeurs et ceulx qui cause avant d’eulx en temps avenuz en ceste partie rendront 

et paireront, et a promis le dit sire Jean Guichard pour lui et son dit frere et leurs diz 

                                                
2494 (sic.). 
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heritiers et successeurs tant qu’il tiendront lesdictes maison et vergiers rendre et paier 

a present avant audit aumosnier et ses successeurs les dites quatre livres de rente 

chescun an es termes dessus delivrez. Parmy ce que les diz freres et leurs heritiers et 

successeurs pourront situer et assigner les diz quatre livres par chescun an en dem[i] 

de rente au dit aumosnier ou a ses successeurs aumosniers et icelle ils seront tenuz de 

prandre en ville de Poitiers a l’ordonnance de deux proudes hommes, un esleu de 

chescune partie, et ont restitué le dit aumosnier en sa possession de la dite rente par 

la tradicion d’un blanc de cinq denier. Et par mi ce deviennent quittes de touz et 

chescuns des arrerages de la dite rente deuz de tout le temps passé jusques 

aujourd’huy. Lesquelx accors, transaccions et convenances et toutes et chescunes les 

choses dessus dictes ainsi qu’elles sont par-dessus devisees, specifiees et declarees 

(…) Donné et fait present honnorable homme et sage maistre Herbert Launay, maire 

de Poictiers, le 13 juillet 1419 ». 

Texte  42 (15 février 1445). Adjudication accordée au couvreur Jean Bon 

pour un marché concernant le palais de Poitiers. 

A. Original, parchemin, 300 x 150 mm, queue disparue, Paris, BnF, ms fr. 

26073, pièce n° 5155. 

« En la court du scel establi pour le roy notre sire a Poictiers, personnes establi 

Jehan Bon recouvreur lequel coigneu et confesse avoir pris au rabaiz, de maistre 

Jehan Besuchet notaire et secretaire du roy notre dit sire et receveur ordinaire de 

Poitou, present Perrot Cartier maistre des euvres du dit pais, le marché de couverture 

neccessaire estre fait ou palais et hostels du dit lieu qui sensuit. C’est assavoir 

rapareiller la grant sale du dit palais qui est couverte d’ardoise de toutes les faultes 

qui y sont et d’icelle couverture oster toutes l’ardoise rompue et mal mise et y en 

mectre de l’autre jusques a deux milliers. Et rapareiller tout le fer d’icelle en laquele 

sale n’avoit este faicte reparacion de couverture de 602495 ans ou environ y on dit. 

Aussi couvrir la chapelle et conciergerie dudit lieu c’est assavoir descouvrir tout au 

nect et racouvrir tout a neuf et oster toute la tuile plate po[…]zie et en lieu d’icelle y 

en mectre de neufve, palater2496 tout a neuf laquelle conciergerie et chapelle 

                                                
2495 (sic.). 
2496 « palater » ou « paleter » : clouer. 
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contiennent de longueur en rendeur 17 toises ou environ et de hautlteur six toises ou 

environ. Aussi couvrir tout a neuf de tuille plate une chambre du dit palais estans 

devers les jardins en laquele chambre est la questionne et gehaine2497 des prisonniers 

laquele estoit cheue et descouverte la charpenterie de laquelle a este faite toute 

neufve et la maçonnerie aussi d’un des hours jusque a l’autre. Aussi couvir la 

chambre du greffier de plusieurs faultes qui y sont, aussi la chambre ou parlement 

souloit scouptenir ou a present se tient l’ordinaire, pour le pris et la somme de de six 

vings livres tournois parmi ce qu’il doit fournir d’ardoise, tuille plate, clou, late et 

chaux et sable et aussi de charroy et de tous autres choses quelconques neccessaires a 

ce que dessus touche et regardant le fait de son mestier et les dites reparacions de 

couverture ainsi que dessus est declairé et promis faire et acomplir bien et parfaire 

dedens le jour de la Saint Jean Baptiste prouchainement venant. Donné et fait le XVe 

jour de fevrier l’an M CCCC XLIIII ». 

[Signé :] SENNE a la requeste du dit Jehan Bon. 

[Signé :]  GORBET [ou Borbet] a la […] du dit Jehan Bon. 

Texte  43 (4 août 1452). Contrat passé entre le maître des œuvres du roi en 

Poitou et Jean Cassetuille couvreur et maçon à propos de travaux à réaliser au 

palais et au château de Poitiers. 

A. Original, parchemin, 360 x 250 mm, queue coupée, encre effacée dans les 

pliures, Paris, BnF, fonds Chappée, boîte LXXXI, pièce n°19.  

« Sachent tous que en a court du seel establi aux contratz par le roy notre sire a 

Poictiers  personnes establi Jehan Cassetuille couvreur et maçon lequel a congneu et 

confesse avoir prins au rabais le marché de couverture neccessaire estre fait au palais 

et au chastel de poictiers de maistre Jehan Besuchet notaire et secretaire du roy notre 

sire et receveur ordinaire du pais de Poictou present le maistre des euvres ou son 

commis, ainsi en la maniere qui s’ensuit : 

C’est assavoir que ledit Cassetuille couvrera [mention grattée et reprise] 

la chambre de l’ordinaire ou souloit seoir et tenir Parlement en laquelle il 

pleut par ce que l’esgout de la sale dudit palais chet sur ladicte chambre 

lequel esgout par ce qu’il chet de hault romp et froisse toute la tuille. Par moy 
                                                
2497 « gehenneur » : bourreau, celui qui donne la question. 
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le dit Cassetuille la couvrera a double l’une sur l’autre de tant que le dit 

esgout se monte et la descouver[a] toute et recouverte pour veoir et savoir 

d’out viennent les faultes estanz en icelle chambre car non obstant que la 

couverture soit entrenue […] en plusieurs lieux il y pleut et par especial au 

lieu des lucarnes, et estompera tous les partuiz2498 estans soubz le lambruit et 

par lesquels les faignes2499 viennent et rompent et gastent tout. Aussi qu’il la 

latera de late neufve tant qu’il y en faudra et pareillement y mectra de la tuille 

plate neufve jusques a deux milliers pour ce comme dit est qu’il la fault 

comme […] a double de tant que l’esgout se contient, et pareillement reparera 

de chaulx et sable au long des dictes lucarnes les faultes qui y sont, et aussi 

fera le dit Cassetuille toute la couverture depuis le coing de la chambre ou se 

tient la court du conservateur ou se souloient tenir les requestez ainsi les 

chambres et maisons se contiennent jusqu’à la maison de la conciergerie ainsi 

que les murailles et jardins le comportent et la tour ou fera later toutes les 

dictes chambres et couvreront tout a neuf sauf que prandront la tuille qui sera 

entiere et lui remectront, fera aussi les arrectes de chaulx et de sable, baillera 

et livrera tout le clou qui sera neccessaire au dit latement, aussi qu’il fournira 

de tuille plate jusque a huit milliers dont chacun millier vault cinquante solz 

tournois et de deux milliers de tuille aigue qui couste chacun millier vingt 

cinq solz tournois et se plus largement en fault le dit receveur l’en fournira 

seulement pour le fait du palais. 

Aussi a promis et promect le dit Cassetuille de faire au chastel de 

Poictiers la couverture neccessaire a present estre faicte tant sur le pavillon du 

portail du dit chastel forte et dificile a faire et tres perilleuse pour la distance 

de la hautleur et profondeur qui est du hault du dit pavillon jusques a l’eaue 

ou nul recouvreur ne vouldroit besoigner qui ne gaignast par jour six solz 

trois deniers, et aussi pour les eschaufaudemens qu’il y fault faire. Comme 

aussi recouvrir sur la cuisine du dit chastel de tuille plate et y mectre sur icelle 

ung millier de tuille si il y en fault et de l’autre couste d’ardoise. Et aussi 

couvrir d’ardoise sur la chappelle Saincte Nicole2500 dont l’un des coings 

d’icelle estoit cheu en la riviere couverture et charpenterie par ce que le mur 

                                                
2498 « pertuit » : trou, percée, ouverture. 
2499 « faigne » ou « faine » :  expression qui semble désigner des dégâts causés aux murs. 
2500 Saint-Nicolas probablement. 
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estant a l’eaue a […] par quoy la dicte chappelle s’estoit et est endomagee, et 

n’y peut on autre remede trouver par ce que l’eaue ou le mur est assis a de 

profondeur bien 24 piés ou environ, en laquelle couverture tant du dit 

pavaillon comme d’ailleurs et de la dicte chappelle mectra et fournira jusques 

a ung millier d’ardoise, et se plus largement fault le dit receveur en fournira, 

aussi a promis faire au dit chastel c’est assavoir recouvrer toutes les trois 

tours du dit chastel qui sont a terrasse et toutes icelles les picher et recouvre[r] 

de chaux et sable et de cyment et oster tous les arbres et autres herbes qui y 

estoient creues sur les dictes tours es dictes terrasses. Aussi ostera VIII 

banieres estans sur le dit pavillon qui estoient rompues et toutes deffaictes et 

despainctes ou les painctres ne les plombeurs n’osoient aller pour icelles oster 

et pareillement icelles faictes les remettra a ses perils et fortunes. 

Toutes lesquelles choses dessus dictes le dit Chassetuille a promis et promet 

faire et accomplir bien et loyaument et fornir de tuille plate et aigue, clou, late, chaux 

et sable, d’eschaufaudemens, de cordaiges et de tout autres choses quelconques 

neccessaires et appartenans a l’ouvrage par lui cy dessus promis a faire en quelque 

maniere que ce soit pour le pris et somme de soixante dix livres tournois parmi ce 

qu’il a promis et s’est obligé avoir fait et acompli tout ce que dessus est dit dedens le 

quinzieme jour de juing prouchainement venant. Donné et fait au dit Poictiers, le 

IIIIe jour d’aoust l’an mil CCCC cinquante et deux ». 

[Signé :] CORDEUX. 

Texte  44 (1er juillet 1454). Contrat et certifications signés de Jean Guibon, 

maître des œuvres du roi en Poitou, pour des travaux menés au château de 

Poitiers notamment en raison de l’incarcération de Jacques Cœur. 

A. Original, parchemin 300 x 390 mm, simple queue, queue coupée, document 

en mauvais état de conservation, Paris, BnF, ms fr. 26082, pièce n° 6706. 

Référence : Gustave Dupont-Ferrier, Gallia Regia, t. IV, p. 514.  

« En la court du seel establi aux contrats pour le roy notre sire a Poitiers 

personne establi Jehan Guibon maistre des euvres dudit roy ou pais de Poitou lequel 

a confesse et certifie les reparacions cy apres [declarees] par maistre Jehan Besuchet, 

notaire et secretaire du roy et receveur ordinaire de poitou, ou chasteau de Poitiers. 
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C’est assavoir Anthoine Colas et Jehan Tastille2501 couvreurs et paveures 

ont mis et assis oudit chastel huit miliers de carreaux tant hault que bas es 

chambres, sales, chapelle et galeries et pareillement en Beau Respout la sale 

dudit lieu la chappelle sainct [Nicolas] qui estoit toute despavee avecques les 

chambres, galeries et galetaz de ce costé seulement qui estoient tous malmis 

et deffaiz et tout icellui pavement avoir fait ainsi quilz devoient faire. Aussi 

ont fait les formes, les gonts, tant de plomp que autres. Aussi ont mis  et joing 

certains carreaux de pierre de taille estans en la galerie qui estoient malmis 

estans ou pavement qui est sur la cuysine dudit Beau Respout et sur icelle 

cuysine ont mis et couvert jusques a ung cent de tuyle plate ainsi quilz 

devoient. Aussi on mis en estat et refait une petite galerie que est par maniere 

de retrait joingant de la chambre du pavillon dudit chastel lequel retrait est a 

l’encontre de la muraille dudit pavillon et lequel estoit tout despris de la 

muraille dicelle tour par quoy nul ne vouloit aller ne monter pour icelui 

recouvrir pour le grant danger qui y estoit nonobstant lequel danger ilz ont le 

dit retrait fait […] a leur propres costz et despens contre la dite tour tant que a 

present il joing et icelui retrait ont affermé a crapons de fer que le receveur 

leur a baillé et fait faire et refait ont les dessudiz monte dessus le dit retrait sur 

lequel ilz ont mis et assis deux cens de tuyles plate et pour ce faire ont baillé 

et livré cordage et gens pour leur aider et ont fourny les dessudiz de sable 

rouge et blanc, chaulx, clou, latte et cheville avecques autres choses 

appartenant au fait de leur metier et ouvrage dessusdiz pour le prix  et somme 

de trente six livres dix solz tournois. 

Et a certifié le dit maistre des euvres lesdites reparations avoir este faittes par les 

dessusdiz bien et convenablement et prouffitablement et dedans le temps quilz 

avoient promis comme par le marche sur ce fait puet plus a plain assavoir. 

Aussi a certifié et certifie le dit Jehan Guibon maistre des diz euvres que Guillot 

Vebut vitrier a fait mis et assi dans la chambre ou le roy couche quant il se loge en 

chastel de Poitiers ou a present est Jacques Cueur et en la chambre […] ou couchent 

ceulx qui le gardent sept penneaux de verre tous neufs contenant tous ensemble 

trente deux piez de verre dont il a eu par chacun pié cinq solz et par chacun lozenge 

dix deniers par marché a lui fait et pour avoir mis esdites chambres et sales en autres 

                                                
2501 Jean Cassetuille (voir Texte  43). 
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penneaux vingt huit lozenges. Aussi a decsendu un autre penneau de verre lequel il a 

mis en estat tant de plomb que de brodeures ou il a deux piez de verre et plus. Aussi 

a fait fere a ses despens quinze verges de pour pendre et tenir les diz penneaux sans 

en ce que dessus est dit comprendre en quelques maniere que ce soit louvrage que 

ledit vitrier a fait ou dit chastel en plusieurs lieux l’annee passee pour le pris et 

somme de dix livres tournois. 

Aussi a certifié le dit maistre des euvres que Colas Capelain menuisier a fait ou 

dit chastel quatre huis volans, c’est assavoir trois huis au plus hault dudit chastel et 

l’autre en la viz pres de la chappelle en montant es galerie comme par sa quittance 

contenant marché […] assavoir monte  a la somme de [*****] 

Aussi a certifié et certifie le dit maistre des euvres que Lyon de Lanau maçon a 

muré et fermé de maçonnerie bien hastivement une fenestre regardans en la court du 

chastel de Poitiers estans ladite fenestre en la chambre ou se loge le roy quant il vient 

ou dit chastel en laquelle chambre fut mis prisonnier Jacques Cueur apres les arrestz 

donnez et publiez dont le dit Lyon de Lanau eust pour ce faire et pour fournir de 

toutes matieres la somme de vingt cinq solz tournois comme par la quittance 

contenant le marché puet plus a plain assavoir. 

Aussi a certifié et certifie le dit maistre des euvres que Jacquet Belot et Mery 

Veigner charpentiers et Jehan Rogie sarrurier ont fait ou dit chastel les ouvrages qui 

s’ensuivent. C’est assavoir lesdits charpentiers on fait ung huiz de deux  […] a trous 

[…] en la chambre ou estoit prisonnier Jacques Cueur ou dit chastel de Poitiers. Et 

aussi que les deussus dis ont vaqué et huit varlez en leur acompaignie a desassembler 

des chassiz et les mectre et assembler en ladite chambre et aussi ont renforcé […] 

huiz dans la dite chambre pour la[…] dudit Jacques Cueur et fait plusieures autres 

choses de leur mestier ou dit chastel dont ils ont eut pour lesdites choses [*****] 

Aussi a certifié le dit maistre des euvres que ledit Jehan Rogie sarrurier a fait 

deux pannelles de fer pour huiz dessus diz mis en la dite chambre poisant douze 

livres de fer garniz de clou et a fait aussi une grosse  serrure de boie garnie d’un 

groux correil et de deux crapons pour la dite serrure fermant audit huiz dont il a eu 

pour lesdites choses la somme de seze solz huit deniers tournois. 

Lesqueles reparations dessus dictes ainsi que deussus sont declarees le dit Jehan 

Guibon a certifié estre vraies et avoir esté par les dessus dis faictes et accomplies 

bien convenablement pour valoir et prouffiter audit masitre Jehan Besuchet receveur 



613

[…]. Donné et fait audit Poitiers, le premier jour de juillet lan mil CCCC Cinquante 

et quatre ». 

[Signé :] CORDEUX et GUIBON. 

Texte  45 (20 avril 1460). Contrat passé entre le maçon James Daycon et 

Jean Guibon, maître des œuvres du roi en Poitou, concernant le palais de 

Poitiers. 

A. Original, parchemin, 320 x 290 mm, queue agrafée, queue disparue, 

document en mauvais état en partie basse, Paris, BnF, ms fr. 26087, pièce n° 

7491.  

« En la court du seel establi aux contratz pour le roy notre sire a poitiers. Et en la 

court de l’official du dit lieu et en chacune d’icelles tant […] aussi que l’une par 

l’autre vaille mieulx. Par pesonne establi James Daycon, maçon demourant au dit 

Poitiers, lequel a congneu et confessé avoir pris au rabay apres les criz et 

rabhastamens et bien et sollempnellement faites a la requeste du procureur du roy 

present Jehan Guibon maistre des euvres du pais de poitou, de maistre Jehan 

Besuchet notaire et secretaire du dit seigneur et receveur ordinaire de poitou, le 

marché de maconnerie qui cy apres senuit : 

C’est assavoir de faire ung pillier entre la chappelle du palais du dit 

Poitiers et la tour de maubergeon lequel pillier aura quatre piez de saillie et 

dix piez de front par le devant et aura le dit pillier depuis les terres jusque au 

hault de la couverture du dit palais cinquante piez ou environ sans les 

fondements et aura oudit pillier trois retraictes la ou elles appartiendront 

chacune de deux piez ainsi que le maistre des eupvres et autres congnoissans 

veront estre a faire. Et feront les cartiers de pierre de taille de bonne et 

souffisant hauteur et largeur ainsi quil appartiendra c’est assavoir un pie en 

hauteur et ung pie en assiete de lit. 

Item fera ung autre pillier en l’entree dudit palais qui aura huit piez de 

large et huit piez d’ansouchement. Sur lequel pillier sera troussé ung arc qui 

viendra sur la muraille du dit palais et par dessus le dit arc sera conduit le dit 

pillier jusques au hault de la couverture de la dite sale et sera fait le dit pillier 
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tout autour de pierre de taille et dessus de bonne haulteur et largeur aussi quil 

appartient et appartiendra a ouvrage roial de la haulteur dessus dite et largeur. 

Item a promi et s’est obligié faire oultre et par dessus ce que dessus est 

dit ung autre pillier du costé devers les jardins de pareille largeur et espesseur 

et pareillement trousse sur ung arc semblablement fait de pierre de taille bien 

et convenablement ainsi que dessus et montera jusque au hault de la 

couverture du dit palais. 

Item fera ung autre pillier duquel le fondement est anciennement fait 

lequel sera conduit de meme espesseur et largeur quil estoit et est 

d’anciennement et sera troussé dessus le dit pillier ung arc comme aux autres 

et viendra sur la muraille du dit palais et conduit le dit pillier par dessus le dit 

arc jusques au hault de la couverture du dit palais de pierre de taille bien et 

convenablement comme dessus. 

Et ne sera tenu le roy ne ledit receveur de faire ne fournir de quelconques 

chose sinon d’argent seulement lequel ouvrage est demouré au dit preneur a 

la somme de onze cens livres tournois lequel ouvrage il a promis a faire 

dedans dix huit mois prouchainement venant a commancer a quiziesme jour 

de may prouchainement venant et lui sera fait le paiement de la dite somme 

de 900 £ ainsi qui sensuit. C’est assavoir presentement cinquante livres au 

XVe jour de septembre, autres 50 £ a Noel ensuyvent, cent livres au VIIIe 

jour de fevrier, cent livres au dixieme jour de mars, cent cinquante livres a la 

Saint Jean ensuivant 50 £ et en faisant besougnant au surplus de la dite 

besougne le receveur paiera le dit Daycon par esgalle porcion du reste de la 

dicte somme de 900 £ par[…]qu’il fera oultre et par dessus le mur des 

beichets  qui de present sont choistes ou mur dudit palais et […] ce qui est du 

mur en dangier de cheoir seulement. Et pour faire et acomplir l’ouvrage 

dessus dit bien et convenablement comme dessus est dit et devisé et a la […] 

d’icelluy ouvrage a baillé pleges et principaulx et pren[…] et pai[…] en 

deffault de l’ouvrage non fait et acompli ainsi dessus est devisé et chacun 

seulx et pour le tout Jehanin Monterin,  Helion de la Bar et Andre Bardin 

lesquels s’i sont obligiez et obligent comme pour les propres debtes du roy. 

Promettent les dessusdits et chacun d’eulx par la foy et sermont de leurs corps 

faire et acomplir les choses dessus dittes par la forme et maniere qu’elles sont 

declarees et devisee. Et ledit Besuchet a promis paier la dite somme de 900 £ des 
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deniers de la recette […] terres […] de et sur lesquelles choses et chacune d’elles les 

dittes parties et chacune d’icelles ont esté jugé, condampné par le ju[ge] de la court 

du dit seel roial et […]. Donné et fait le XXe jour de avril l’an mil CCCC et 

soixante ». 

[Signé :] […] et CORDEUX. 

Texte  46 (2 septembre 1461). Contrat passé devant Jean Bésuchet, notaire 

et secrétaire du roi, entre Jean Guibon maître des œuvres du roi en Poitou et le 

maçon Jean Bon pour des réparations à faire au palais et au château de Poitiers. 

A. Original, parchemin, 185 x 280 mm, document coupé dans sa partie basse, 

Paris, BnF, PO 324, dossier Besuchet n° 7084, pièce n° 10. 

« En la court du seel establi a Poitiers pour le roi notre sire. Personne establi 

Jehan Bon maçon et couvreur lequel a congneu et confesse avoir eu et reçeu de 

maistre Jehan Besuchet notaire et secretaire du roi nagaires receveur ordinaire de 

Poitou la somme de six livres dix solz dix deniers tournois par marche a luy fait , 

présent Jehan Guibon, maistre des euvres dudit pais de Poictou, pour mectre et 

asseoir l’ardoise et faire la couverture de dessus le pilier qui a este nouvellement fait 

au palais de Poitiers devers Saint Didier. Laquelle couverture cheut quant le mur ou 

est le dit pilier fondit et icelle couverture estoit neccessaire faire parce qu’il pluvoit 

sur le dit pilier ainsi nouvellement fait.  

C’est assavoir pour avoir mis par ledit Jehan Bon cinq carterons de latte 

carree […]2502 qui coste  6 s. 3 d. 

Item avoir mis ung millier de clou a latte valent 5 s. 10 d. 

Item avoir mis de clou a ardoise ung millier et demy valent 8 s. 9 d. 

Aussi pour avoir mis deux cent de clou a bec d’asne valent 20 d. 

Et pour trois cens d’ardoise de la grant moison qu’il a mis et assis sur la 

dite couverture valent 60 s. 

Et aussi 13 journees qu’il a vacqué a la couverture du palais ensemble 

deux journees qu’il a esté a mestre a point le plomb et l’ardoise du chasteau 

de Poitiers du coste devers Beau Retrait pour chacune journee 3 s. 9 d. qui 

font en somme 48 s. 4 d. 
                                                
2502 Partie grattée. 
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Lesquelles parties dessus dittes font en somme toute la dicte somme de six £ dix 

sols dix deniers tournois de laquelle le dit Jehan Bon s’est tenu pour content et bien 

paié et en a quicté et quicte ledit maistre Jehan Besuchet et tous autres. Lesquelles 

reparacions dessus dittes ledit Jehan Guibon maistre des dittes euvres a verifié et 

certifie avoir esté bien et convenablement fetes. Pour valoir et prouffiter audit maître 

Jehan Besuchet […] deducion de ses comptes ce que de raison. Donné et fait le 

deuxieme jour de septembre l’an mil CCCC soixante et ung ». 

[Signé :] JEAN CORDEUX et JEAN GUIBON. 

Texte  47 (8 juillet 1467). Devis établi par Jean Guibon, maître des œuvres 

du roi en Poitou, concernant des travaux de maçonnerie et de charpenterie à 

faire dans la chambre et oratoire du palais de Poitiers. 

A. Original, parchemin, 250 x 250 mm, queue coupée, mauvais état de 

conservation, Paris, BnF, ms fr. 26091, pièce n° 616. Référence : Favreau 

Robert, « Le palais de Poitiers…, p. 60, note 120. 

« S’ensuit le devis des reparacions tant de maçonnerie que de charpenterie 

neccessaire estre faictes en la chambre et auratoire du palais de Poictiers ou les 

esleuz pour le roy notre sire avoit lieu tiennent leur court et juridicion fait par Jehan 

Guibon maistre des euvres pour le roy notre dit seigneur ou dit pais es presentes de 

maistres Simon Blanom, Michel Creuze esleuz pour le dit Seigneur en iceluy pays 

sur le fait des dits aides Jehan Bastart procureur sires Michel Dauron receveur en 

icelui pais et Jehan Pasquier greffier des dits esleuz, le huitieme jour de juillet l’an 

mil IIIIc soisante sept ainsi qu’il s’ensuit : 

Et premierement 

Convient faire ung pilier de pierre de taille au coing du mur de la dite 

chambre du cousté devers les jardins lequel pilier pouroit avoir de dix a douze 

piez de hault, trois piez en largeur et trois piez et demy de saillye […] sur ung 

[…] ou hault du dit mur ou […] et auroit le dit pilier trois piez de fondement 

et si plus y en a, il sera […] du roy, et si moins en y a, il sera rabatu et 

defalqué […] 

Item sera fait ou mur de la dite chambre une demye creuzee et une 

fenestre poitevine belle et houneste de pierre de taille. 
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Item sera rompue la vielle cheminee et ramply tout la creuserie2503 de 

maçonnerie […] au parement du mur jusque a la haulteur de la couverture ou 

la ou il sera adivisé. 

Item sera close la porte qui est joingnent de la dite cheminee de muraille 

a chau et sable. 

S’ensuyt le devis de reparacions de charpenterie necessaire a estre faictes en la 

dite chambre : 

Et premierement 

Convient mectre deux tramies2504 d’ung pié et ung doiz d’espeix et de 

vingt et cinq piez de long chacune tramie garnie de soliveaux a trois reus, et 

par le dessus planchon […] et bien cloue ainsi qu’il convient en tel cas. 

Par l’advis et deliberacion de nous dits esleuz en Poitou pour le roy notre sire sur 

le fait des aides et des procureurs et receveur sur le fait des dites aides et de Jehan 

Guibon maistre des euvres cy devant nommé pour la conservation de la chambre et 

auratoire dont le devis des reparacions qui sont tres neccessaires y estre faictes pour 

le prouffit du dit seigneur est cy devant escript. A este deliberé et accepté que les 

dites reparacions seront poiees au rabais par le premier sergent royal sur ce requis et 

que celuy ou ceulx a qui demourront les dites reparcions aux rabaiz seront tenus de 

bailler et fournir toutes les choses qui y seront neccessaires comme il appartient et 

selon le dit devis. Fait a Poictiers, le dit huitiesme jour de juillet l’an mil CCCC 

soixante sept. 

[Signé :] GUIBON, BLANOM, CROZE, BASTARD, […], PASQUIER. 

[plus bas :] Je Jehan Jarrousson sergent du roy notre sire et commissionné en 

ceste partie certiffie a tous a qui il appartiendra avoir fait crié par quatre jours de 

marché en la ville de Poictiers ou l’en a acoustume faire criz les reparacions dessus 

dites aux rabez et au quart et dernier cry sont venuz par devers moy Jehan Queruyau 

maçon qui mis les dites reparacions de maçonnerie a trente deux livres et Jehan 

Durant charpentier a mis les dites reparacions de la dite charpenterie a la somme de 

vingt deux livres, durant lequel jour de quart et dernier cry n’est […] venu que les 
                                                
2503 « creusière » : creux, trou. 
2504 « tramie » : trémie. 
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dites choses aye mis aux rabez et moindre prix que les dessus dits Queruyau et 

Durant, et pour ce leur ay baillé et adjugé les dites choses par tant que faire le povois 

et devoit au pris et sommes dessus dites, et en tesmoing de ce j’ay signé et scellé 

ceste presente […]. Le huitiesme jour d’aougst l’an mil IIIIc soixante sept ». 

[Signé :] JARROUSSON. 

Texte  48 (22 janvier 1481). Certificat établi par Jean Robin, maître des 

œuvres du roi en Poitou, concernant des travaux faits aux palais et château de 

Poitiers.  

A. Original, parchemin, 220 x 350 mm, coupé dans sa partie basse, Paris, BnF, 

ms fr. 26098, pièce n° 1892. Référence : Gustave Dupont-Ferier, Gallia Regia, t. 

IV, p. 514. 

« Sensuivent les reparacions qui estoient [a] estre faites es chastel et palaiz de 

Poictiers et lesquelles ont este faites et parfaites par l’ordonnance et comandement de 

Jehan Robin, maistre des euvres du roy notre sire en poitou, par les presonnnes et en 

la maniere et en la maniere qui sensuit. 

Et premierement 

Jehan Groaulx recouvreur a vacqué six journees a habiller les achenaulx 

de plomb estans pres la tour devers la porte Saint Ladre [au] chasteau lesquelz 

achenaulx avoient esté rompuz par ceulx qui fasoient le guet qui, au pris de 3 

s. 8 d. t. par chacun jour, valent 20 s. t.  

Le dit Groaulx a baillé, fourni et livré pour mectre es dits achenaulx 

soixante livres de plomb qui au pris de 7 d. ob pour chacune livre valent 37 s. 

5 d.t. 

Le dit Groaulx a baillé et livré un sac de charbon pour soulder lesdits 

achenaulx valent 20 d.t. 

Item a baillé, fourny et livré pour les reparations dudit chasteau VII cent 

de carreau qui au pris de 2 s.t. le cent valent 14 s. t. 

Jehan Rogues claveurier a baillé, fourny et livré quatre paumelles et 

quatre gons en piere et deux cortilz pour pendre deux fenestres volans estant 

en une des chambres de Beau Respou dudit chasteau valent 10 s. t. 
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Ledit Rogues a ballié, fourny et livré seize livres de fer pour barrer une 

fenestre estant en une chambre au palais dudit Poictiers ou se tiennent les 

prisonts valent 7 s. t. 

Jehan Durant charpentier a faite une eschalle pour monter en la chambre 

de Beau Respaut dudit chasteau. Item a fait le pont levey dudit Beau Respaut 

et a habille dessus planches sur le pont de la Chalaistre estant a l’entree dudit 

chasteau et a habillé deux fenestres estant en une des chambres de Beau 

Respaut dudit chasteau. Et pour ce faire a esté fait marché avecques luy par 

ledit maistre des euvres tant pour ses journees que pour avoir fourny de 

plachon de boy, clou, et autres choses neccessaires a la somme de 57 s. 6 d. t. 

Je Jehan Robin, maistre des euvres pour le roy notre sire en Poitou cy devant 

nommé, certiffie […] a tous autres qu’il appartiendra que les reparations cy devant 

en ce present rolle contenues montans toutes ensembles la somme de sept livres sept 

solz huit deniers tournois estoient tres necessaires estre faites es dit chastel et palais 

de Poictiers pour le proffit du roy notre dit sire, et icelles avois esté bien et 

proffitablement faites par les dessus diz aussi que dit est dessus et ce par mon 

ordonnance et mandement. Et que ces dites reparations ont esté […] et emploiez les 

paumelles, gons, clou, carreaux, boys et autres choses. Et que lesdits ouvriers ont 

vacqué par les journees dessudites. En tesmoing de ce j’ay signé ces presentes de 

mon seing maunel et scellees de mon seel, le vingt deuxeme jour de janvier l’an mil 

CCCC et quatre vingt ». 

[Signé :] ROBIN. 

Texte  49 (18 juin et 19 novembre 1481). Contrat et certificat de Jean Robin, 

maître des œuvres du roi en Poitou, pour des travaux faits au château de 

Poitiers. 

A. Original, parchemin, 340 x 220 mm, coupé dans sa partie basse, Paris, BnF, 

ms fr. 26098, pièce n° 1917. Référence : Gustave Dupont-Ferrier, Gallia Regia, 

t. IV, p. 514. 

« Aujourd’uy XVIIIeme jour de juing lan mil CCCC quatre vingt et ung. A esté 

fait marché par moy Jehan Robin, maistre des euvres pour le roy en Poitou, avecques 
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Jehan Durant charpentier de faire ou chasteau de Poiciters ung pont ainsi que par la 

forme et maniere qui sensuivent : 

C’est assavoir que ledit Durant doit faire le pont de Chalaistre dudit 

chasteau ouquel il mectra six fraynes chacun de quinze piez de long bonnes et 

proffitables, et fournyra de plomb, de boys, […]  de six piez et demi de long 

et de gardes […] neccessaire  garnies de hyaux croisees et […] lesquelles 

choses faire et fournir de tout boys necessaire. A esté fait marché avecques 

ledit Durant par moy dit maistre des euvres a la somme de 13 £ t. 

Il est deu a Jacquet Viollecte masson pour 12 journees qu’il a vacqua tant pour 

avoir habilla les pilliers du pont de Beau Respaut et avoir fait le bassillet de la grant 

porte du pave dudit Beau Respaut que pour avoir reaparé et recepté le pillier du pont 

dudit Beau Respaut en allant a Saint Ladre qui, au pris de 3 s. 4 d., par jour valent 15 

s. t. Il est deu audit masson la journee de 22 s. t. pour 10 journees que son maneuvre 

a vacqué a le servir qui est au prix de de 12 s. par jour, pour cecy 62 s. t. 

Item est deu a Jehan Rogue claveurier la somme de 25 s. t. pour troys claveures 

qu’il a baillees, fournyes et livrees pour le palais du dit Poictiers dont l’une a esté 

mise a la porte de la chambre aux caiges, l’autre a la porte des geynes2505 et l’autre a 

la porte en alant a la cyterne dudit palais2506 a laquelle somme a esté fait marché avec 

lesdits Rogue et moy maistre des euvres pour cecy 25 s. t. 

Je Jehan Robin, maistre des euvres du roy notre sire en poitou cy devant nomme, 

certiffie a notre sire [ou] a qui il appartiendra que les reparations cy deffus escriptes 

montans ensembles la somme de dix huit livres sept solz tournois  […]. Et icelles 

avoir esté bien et proffitablement faites et parfaites par les dessudits Durant, 

Viollecte et Rogues et par mon ordonnance et mandement et selon des marchés par 

moy a eulx faiz. [en] tesmoing de verite, [j’ai] signé [de] mon seign maunel et seelé 

de mon seel, le XIXe jour de novembre lan mil IIIIc quatre vingt et ung ». 

[Signé :] ROBIN2507. 

                                                
2505 « gehenne » : prison.. 
2506 (sic.) mis pour « château » vraisemblablement. 
2507 A la suite de ce document, nous trouvons les quittances du charpentier Jean Durant et du 
claveurier Jean Rogues qui certifient tous deux avoir reçu de « maistre Estienne Debonnes receveur 
ordinaire de Poitou » la somme de 15 livres. 
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ANNEXE IV : LES SOURCES MANUSCRITES 

Outre la vérification des références déjà connues, l’objectif de la recherche 

archivistique fut de retrouver de nouveaux documents éclairant le rôle du maître 

d’ouvrage et de ses hommes. Les investigations se sont principalement portées sur 

les pièces comptables issues pour la plupart de l’ancienne Chambre des comptes du 

roi à Paris qui ont l’avantage d’être encore très nombreuses, mais qui sont 

malheureusement très dispersées2508. 

Cette présentation des sources tente de rendre compte, autant que faire se peut, 

aussi bien les pistes suivies que de celles qui restèrent non exploitées faute de temps 

suffisant. Pour cette raison, le lecteur trouvera dans ce chapitre une description des 

fonds d’archives consultés ; ceux pour lesquels les sondages se sont révélés 

fructueux autant que ceux qui ne produisirent aucun résultat. Une description des 

instruments de recherche exploités complète ces notices. 

Afin de faciliter leur consultation, les notices ci-dessous sont présentées par 

dépôts, puis par fonds selon l’ordre numérique des articles. 

A. Dépôts nationaux 

1. Bibliothèque nationale de France 

Le principal effort de recherche archivistique a été consacré à la multitude des 

pièces conservées dans les collections du département des manuscrits occidentaux de 

la Bibliothèque nationale de France. Pour l’investigation qui nous occupe ici, les 

instruments généraux de recherche posent un certain nombre de problème. Par 

exemple, l’usage des Tables générales alphabétiques2509 s’avère vite limité car elles 

furent établies à partir des seules notices des dix-sept volumes du catalogue général 

dont le contenu est évidemment succinct. Du reste, le contenu des séries 

généalogiques, dont les Pièces Originales font partie, est exclu de ce catalogue. Ces 

séries disposent d’une table manuscrite spécifique. D’une manière générale, les 

                                                
2508 Nortier Michel, « Le sort des archives dispersées de la Chambre des compte de Paris », 
Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, juillet-décembre 1965, deuxième livraison, t. 123, p. 460-537. 
2509 Vidier Alexandre et Perrier Paul, Table générale alphabétique des Anciens et Nouveaux fonds (N° 
1-33264 ) et des Nouvelles acquisitions (n° 1-10000), Paris, 1931-1948.- 6 vol. 
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recherches conduites dans les collections de la Bibliothèque nationale ont été 

orientées d’après le travail que Michel Nortier consacra aux pièces dispersées de 

l’ancienne Chambre des comptes de Paris et dont il retraça l’histoire dans un long 

article publié dans Bibliothèque de l’Ecole des Chartes2510. 

a) Fonds français 

n° 4834 : inventaire des lettres d’anoblissement enregistrées à la Chambre des 

comptes de 1349 à 1655. Cet inventaire contient le dépouillement de trente registres 

de la Chambre des comptes assorti d’une table onomastique (fol. 1229) où sont 

inscrits les noms des personnages visés par les dites lettres d’anoblissement. Alfred 

de Champeaux et Paul Gauchery2511 mentionnent ce volume au sujet de 

l’anoblissement de Jean de Cambrai en 1413. La consultation de la table à Cambrai 

et à Roupy (autre patronyme du sculpteur) n’a pas permis de retrouver la trace de cet 

événement. 

n° 6737-6762 : recueils de comptes (XIVe – XVIe siècles). 

n° 6737, fol. 33-41, compte de travaux des châteaux de Lusignan, Niort et 

Poitiers (XVe siècle). 

n° 6744, compte de l’hôtel de Berry par Jean Hermant (octobre 1401-mars 

1402). On trouve notamment mentionné dans ce compte les dépenses 

engagées par Oudinet le Jeune, châtelain de Dourdan, à l’occasion d’un séjour 

du prince pour une durée d’un mois2512.  

n°6747, comptes du duc de Berry (1412-1418). 

n° 7855-7856 : deux volumes, papier, tables des ordonnances et états des maisons 

des rois, reines, dauphins, enfants et autres princes de France depuis saint Louis 

jusqu’à Louis XIV (XVIIe siècle). 

n° 7855, p. 619-620 : liste de quelques officiers domestiques de l’hôtel de 

Jean de Berry, depuis le 26 mai 1401 jusqu’au 13 juin 1404, extraite d’un 

                                                
2510 voir note 2508. 
2511 Champeaux Alfred (de) et Gauchery Paul, op. cit., p. 37. 
2512 Lehoux Françoise, Jean de France, duc de Berri…, t. II, p. 461, note 7. 
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compte de l’argenterie du duc rendu par Martin Gouge2513. Cette liste 

mentionne « Jehan de Cambray, imagier » parmi les valets de chambre du duc 

(p. 620).  

n° 10369 : fragments de comptes (XIVe-XVe siècles) contenant un cahier provenant 

d’un compte de l’Hôtel du duc de Berry pour l’année 1385 et deux feuillets 

consécutifs d’un compte d’imposition levée en Languedoc au cours de la même 

année 1385. Les dépenses mentionnent plusieurs paiements destinés aux châteaux de 

Languedoc (fol. 65-66). 

n° 10431 et 10432, inventaires des titres originaux rassemblés et mis en ordre par le 

baron de Joursanvault (1301-1400). Ces deux inventaires sont pourvus d’une table en 

fin de volume. Les pièces émanent de l’administration de Louis d’Orléans, mais 

quatre d’entre elles concernent indirectement certains des hôtels parisiens de Jean de 

Berry (10431, n° 1910, 2133 et 2681 et 10432, n°594). 

n° 11488 : registre, 14 feuillets parchemin. Recueil de fragments de comptes de Jean 

de Savignon payeur des œuvres du palais de Riom. Quatre feuillets (cahier 

incomplet) provenant du début du compte allant du premier août 1382 au premier 

août 1384 (fol. 1-4v°)2514. Neuf feuillets provenant du début du compte allant du 

premier août 1386 au premier août 1387 (fol. 5-13v°). Le dernier feuillet provient 

d’un compte appartenant une période indéterminée et comportant une copie du 

« pouvoir de mestre Guy [de Dampmartin] (fol. 14-14v°). 

                                                
2513 Référence donnée dans Champeaux Alfred (de) et Gauchery Paul, op. cit., p. 38. 
2514 La suite de ce compte est conservée aux Archives nationales sous la cote KK 255. 
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Ancienne Collection Gaignière (750 volumes cédés en 1711 à la bibliothèque 

royale). 

n° 20366-20426, recueils de pièces originales provenant de la Chambre des 

comptes, de copies, d’extraits et de dessins, constitué par François-Roger de 

Gaignères et concernant les maisons royales de France, les princes du sang, 

etc2515. 

n° 20412, chartes originales de Jean II le Bon, (…) et de Jean de France 

duc de Berry (fol. 36-47), etc. Achat de l’hôtel parisien d’Hugues des 

Royaux par le duc de Berry avant le 8 septembre 1406 (pièce n°50). 

Charles VI donne 20000 écus au duc de Berry pour l’achat d’une maison 

à Paris, 28 septembre 1408 (pièce n°53). 

n° 20686 : Recueil de cahiers et de feuillets provenant de plusieurs comptes 

d’œuvre de Jean de Berry (palais de Bourges, châteaux de Mehun-sur-Yèvre,  

de Lusignan et de Poitiers). Un feuillet provenant du début du compte 

d’Huguenin Meschin, payeur des œuvres du palais de Bourges et du château 

de Mehun-sur-Yèvre, allant du 1er mai 1380 au 1er mai 1381 (fol. 8-8v°). 

Quatre feuillets (cahier incomplet) provenant du début du compte d’Etienne 

Gervais, payeur des œuvres du château et du palais de Poitiers, allant du 8 

février 1384 au 7 février 1385 (fol. 9-12v°)2516. Huit feuillets (cahier complet) 

provenant du début du compte du même payeur allant du 9 février 1383 au 8 

février 1384 (fol. 13-20v°). Un feuillet provenant du début du compte du 

même payeur allant du 11 février 1387 au 28 février 1388 (fol. 21-21v°). 

Quatre feuillets (cahier incomplet) provenant du compte du payeur des 

œuvres du château de Lusignan (payeur anonyme) pour l’année 1386 (fol. 22-

25v°). Huit feuillets (cahier complet) provenant du début du compte de Jean 

Aubereau, payeur des œuvres du château de Lusignan allant du 2 décembre 

1399 au 29 novembre 1400 (fol. 42-49v°). Huit feuillets (cahier complet) 

provenant du début du compte du même payeur allant du 4 décembre 1402 au 

26 novembre 1403 (fol. 50-57v°). Deux feuillets provenant de la fin du 

compte de Gilles de Chalemaigne allant du 1er octobre 1407 au 30 septembre 

                                                
2515 Mériogot Lydia et Gasnault Pierre, Les catalogues du Département des Manuscrits Occidentaux, 
Paris, Bibliothèque nationale de France, 1974. 
2516 La suite de ce compte est conservée aux Archives nationales sous la cote KK 256. 
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1408(fol. 58-59v°).  Au verso du deuxième feuillet, est inscrit l’intitulé du 

compte allant du 1er octobre 1408 au 30 septembre 1409 (fol. 59v°). 

n° 21096-21103 , 8 volumes, papier, inventaire des titres du trésor des 

Chartes dressé de 1615 à 1623 par Pierre Dupuy et Théodore Godefroy. Le n° 

21103 (vol. 8) contient les tables des sept volumes de l’inventaire. La 

consultation de cet inventaire prépara le dépouillement du trésor des chartes 

(voir p. 648). 

n° 21421-21428 : impositions et aides (XIVe – XVIe siècles). 

n° 21428 : Poitou, (1392 1393), deux pièces concernent le rachat du 

château de Chalucet aux Anglais. 

n° 22295 : recueils de pièces originales concernant les aides en Auvergne, XIVe – 

XVIIe siècle. n° 13 : réparation et fortification du château de Montpensier (12 

septembre 1359). 

n° 22389, recueil de pièces originales et de notices de Gaignères sur les hôtels et 

maisons religieuses de Paris (XIIIe-XIVe siècles). n° 96 : mandement de Charles V 

ordonnant de payer 200 francs par mois pour les galeries de l’hôtel de Nesle (19 août 

1391).  n° 97 : mention d’un don du roi au duc de Berry de 200 francs pour 

l’accomplissement de son hôtel de Bicêtre (21 mars 1405). 

n° 23897-23916, rôles de tailles et pièces relatives à des impositions diverses, pour la 

plupart datant du XVe siècle. 

n° 23902 (vol. VI), 4 feuillets parchemin soustraits à un compte de receveur 

anonyme, découpés puis collés sur onglets (fol. 1-4v°). Parmi les dépenses, 

on rencontre des paiements effectués aux peintres Jean d’Orléans et Etienne 

Lannelier (fol. 2v° et 3), à Drouet de Dampmartin pour les travaux qu’il 

effectue à la chapelle du prince dans la cathédrale de Bourges (fol. 3) et à 

Guy de Dampmartin pour la conduite de l’ouvrage de cette chapelle (fol. 

3v°). On découvre encore dans ce compte une dépense pour l’achat d’un hôtel 

rue du Four à Paris en 1368 (fol. 3), un don accordé le 11 septembre 1371 aux 

habitants de Mehun-sur-Yèvre pour contribuer à la fortification de la ville 
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(fol. 4) et un don accordé aux habitants de Bourges (1371) pour les 

réparations des fortifications de la ville (fol. 4v°). 

n° 25697 – 26262,  Ancien fonds Beaumarchais-Geviney reclassé à la fin du XIXe 

siècle par le bibliothécaire Ulysse Robert en huit séries : Chartes royales (55 

volumes), Comptes de bouche des rois (12 volumes), Montres (138 volumes), 

Fouages (48 volumes), Rôles d’impositions et d’amendes (6 volumes), Quittances de 

Suisses (16 volumes), Quittances ecclésiastiques (26 volumes), Quittances et pièces 

diverses (271 volumes). Cet ensemble est classé chronologiquement excepté les rôles 

d’imposition et les quittances ecclésiastiques ordonnés de manière topographique 

(dans l’ordre alphabétique des villes). Les travaux d’inventaire étant 

malheureusement peu avancés, il n’a été procédé qu’à de simples sondages dans les 

séries potentiellement intéressantes, celles des Fouages et des Rôles d’imposition. 

n° 25902-25943, Fouages : 9068 pièces (1326-1582). La numérotation des 

pièces recommence à chaque nouveau règne. Deux volumes ont été consultés 

pour le règne de Charles VI : le n° 25903 (1395-1404) et le n° 25905 (1404-

1419). Les noms des villes ne sont pas mentionnés dans le catalogue et 

aucune pièce ne renseigne sur la destination des produits de l’impôt.  

n° 25944-25949, Rôles d'imposition et d’amendes, fragments de comptes, 

mandements quittances, etc, classés par ordre alphabétique des villes, 

châteaux et localité auxquels se rapportent ces documents. Ont été consultés 

les volumes se rapportant à l’Auvergne, à Bourges (n° 25944) ; à Niort, à 

Poitiers (n° 25947) sans résultats probants. 

n° 25992-26262, Quittances et pièces diverses : 52620 pièces allant des 

règnes de Louis IX  à celui de Louis XVI (1267-1783) et réunies en 271 

volumes. Cette série est la seule à disposer d’un inventaire (effectué jusqu’en 

1515). En dépit de la précieuse contribution de Léon Mirot, « Paiements et 

quittances de travaux exécutés sous le règne de Charles VI (1380-1422) », 

publiée en 19202517, il a été décidé de procéder à un dépouillement complet 

                                                
2517 Mirot Léon,  « Paiements et quittances de travaux exécutés sous le règne de Charles VI (1380-
1422) », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, t. 81, 1920, p. 183-304. Léon Mirot mit au jour 860 
documents produits sous le règne de Charles VI. Ses recherches portèrent sur trois séries conservées 
au département des manuscrits occidentaux de la Bibliothèque nationale : les Nouvelles Acquisitions 
françaises, les Quittances et Pièces diverses et les Pièces Originales. 
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des inventaires sur la période 1370-14032518. Cette série contient un nombre 

important de contrats et certifications de travaux passés au palais et château 

de Poitiers. 

n° 26020, n° 696, pièce parchemin, mandement de Jean de Berry 

ordonnant aux gens des comptes à Bourges de veiller à ce que les 

fonds alloués « pour les reparacions et autres neccessites et besoingnes 

des villes et lieux de noz diz duchiez et pais », soient bien dépensés à 

cet effet par les personnes qui en avaient été commis, donné à 

Bourges, le 6 mai 1385. 

n° 26023, n° 1348-1352v° : fragment de cinq feuillets consécutifs 

provenant du début du compte de Jean Bouton payeur des œuvres du 

château d’Usson allant du 7 décembre 1388 au 24 mai 1389. Les 

feuillets ont été découpés et collés sur onglets. Le premier feuillet (n° 

1348) n’est écrit que sur son recto ; il contient la présentation du 

compte et des recettes. Les feuillets suivants (n° 1349-1353) sont 

recto-verso. Les feuillets présentent d’importantes marques de 

rongeurs dans les angles et dans la partie reliure occasionnant des 

lacunes. 

n° 26027, n° 2296-2297v°. fragment de deux feuillets non consécutifs 

issus de la comptabilité du chantier du palais et de la chapelle de Riom 

découpés et collés sur onglets. L’identité du payeur des œuvres est 

inconnue, mais les données codicologiques plaident en faveur d’une 

attribution à Jean de Savignon dont nous conservons quelques 

spécimens par ailleurs2519. Les  deux feuillets ont été découpés au 

niveau de la reliure et leur très mauvais état de conservation entraîne 

de fâcheuses lacunes.  

n° 26036, n° 4160, don de Charles VI fait au duc de Berry (20 mars 

1408). La notice du catalogue rapporte que cette pièce concerne des 

transactions immobilières, mais la consultation de la pièce ne le 

corrobore pas. 

n° 26042, pièce n°  5175, compte de Guillaume Verdier, receveur 

général d’Auvergne, contenant des journées de maçons pour les 
                                                
2518 Microfiches dépouillées de la  n° 45 à la n° 113 (31 mars 1370-16 avril 1403). 
2519 Arch. nat., KK 255, BnF, ms fr. 11488 et Bibl. mun., Saint-Etienne, ms 109 (pages de garde). 
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chambres du palais de Riom (semaines du 3 au 19 mai 1417). Pièce n° 

5301, compte de Guillaume de Venant, receveur général d’Auvergne, 

contenant des journées de charpentiers pour faire à neuf le pont de la 

grosse tour Bonan ordonné par le lieutenant du sénéchal d’Auvergne 

(semaine du 19 novembre 1418). 

n° 26073, pièce n° 5155, pièce parchemin, contrat passé entre le 

couvreur Jean Bon et Perrot Cartier, maître des œuvres en Poitou, 

concernant le palais de Poitiers (15 février 1445).

n° 26082, pièce n° 6706, pièce parchemin, contrat passé par Jean 

Guibon, maître des œuvres du roi en Poitou, aux couvreurs et paveur 

Jean Cassetuille et Antoine Colas pour les chambres, galeries et 

galetas du château de Poitiers. Certifications du même maître d’œuvre 

pour un marché de vitrerie pour la chambre du roi au château dans 

laquelle loge Jacques Cœur retenu prisonnier, ainsi que des marchés 

de maçonnerie, de charpenterie et de serrurerie (1er juillet 1454). 

n° 26087, pièce n° 7491, pièce parchemin, contrat passé entre le 

maçon James Daycon et Jean Guibon, maître des œuvres du roi en 

Poitou, concernant le palais de Poitiers (20 avril 1460). 

n° 26091, pièce n° 616, pièce parchemin, devis établi par Jean 

Guibon, maître des œuvres du roi en Poitou, concernant des travaux 

de maçonnerie et de charpenterie à faire dans la chambre et oratoire du 

palais de Poitiers (8 juillet 1360). 

n° 26098, pièce n° 1892, pièce parchemin, certificat établi par Jean 

Robin, maître des œuvres du roi en Poitou, concernant des travaux 

faits aux palais et château de Poitiers (22 janvier 1481). Pièce n° 

1917, pièce parchemin, contrat et certificat du même pour des travaux 

faits aux palais et château de Poitiers (18 juin et 19 novembre 1481). 

n° 26485 – 29545, Pièces originales. Il s’agit de la collection de pièces 

principalement sondée. Des six séries généalogiques (Pièces originales, 

Dossiers bleus, Carré d’Hozier, Cabinet d’Hozier, Nouveau d’Hozier et 

Collection Chérin) il s’agit de l’unique série comportant des pièces originales 

provenant entre autres des portefeuilles de pièces généalogiques des d’Hozier et 
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de la collection Beaumarchais2520. Au nombre de 150000, elles furent l’objet 

d’un long reclassement sous l’égide d’Ulysse Robert qui y travailla pendant 7 

ans (1876-1882). Cette série contient actuellement 3061 volumes et 68460 

dossiers classés alphabétiquement comme d’ailleurs l’ensemble des cinq autres 

séries généalogiques2521. Cette méthode est regrettable pour reprendre 

l’expression de Joseph Croy car elle donne obligation aux érudits « ne voulant 

rien oublier sur un sujet quelconque à faire le dépouillement des 3000 

volumes2522. Pour qui se rendrait tous les jours à la bibliothèque, deux années 

seraient à peine suffisantes ». Joseph Croy, qui retraça l’histoire des pièces 

émises par l’ancienne Chambre des comptes de Blois, dit juste. Avant de 

procéder aux sondages, il fallut établir par une recherche prosopographique le 

nom des membres de l’entourage de Jean de Berry, maîtres d’œuvre et agents 

susceptibles de gérer de l’argent, de recevoir des fonds pour engager des travaux 

ou même d’authentifier de leur sceau des contrats, devis ou quittances. Cette 

liste fut établie à partir des travaux du comte Toulgoet-Treanna2523, de René 

Lacour2524 et bien évidemment les quatre volumes de la biographie de Françoise 

Lehoux. Une liste de 141 patronymes fut ainsi établie. Pour la seule série des 

Pièces Originales, 112 références ont été recensées et 102 volumes ont été 

consultés. A raison de cinq communications par jour, il fallut donc plus de 20 

journées pour les consulter (voir  tableau ci-dessous). 

                                                
2520 Nortier Michel, op. cit., p. 496. 
2521 Il existe un répertoire numérique manuscrit à disposition des lecteurs. 
2522 Croy Joseph (Vicomte de), Notice historique sur les archives de la chambre des comptes de Blois, 
Blois, imp. J de Granpré, 1937, p. 138. 
2523 Toulgoet-Treanna (comte de), « Les comptes de l’hôtel du duc de Berry, 1370-1413 », Mémoires 
de la Société des Antiquaires du Centre , 1889-1890, t. XVII, p. 65-174. 
2524 Lacour René, Le gouvernement de l’apanage de Jean, duc de Berry, 1360-1416, Paris, Les presses 
modernes, 1934 
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Tableau 34. Historique du sondage des Pièces Originales de la BnF. Le 

volumes non consultés ou incommunicables au moment des demandes de 

communication sont indiqués en gras. 

Nom Fonctions N° PO 

Affray Guillaume Garde du sceau aux contrats de Poitiers 11 

Ami Jean Receveur général du Berry 54 

Amyot Jean Payeur des œuvres du roi 55 

Aubereau Jean 
Garde du sceau aux contrats de Lusignan et 

payeur des œuvres du duc 
  

Avin Jean Receveur général d'Auvergne   

Bailly Guillaume Receveur à Issoudun 172-173 

Bastard Guillaume Conseillers Chambre des comptes 211 

Beaupuy Jean (de) Garde du sceau aux contrats de Poitiers 249 

Bécon Jean Prévôt de Bourges 261 

Belin Arnoul Conseiller à la Chambre des comptes 269 

Bellaigue Jean (de) Prévôt de Riom 267 

Benault Guillaume (de) Receveur d'Auvergne 287 

BERRY   308 

Besuchet Jean Contrôleur de la dépense de l'Hôtel 324 

Blet Guillaume (de) Conseillers Chambre des comptes 368 

Boisratier Jean de Chancelier de la prévôté de Bourges 392 

Boucicaut Garde du château de Lusignan 439 

Bourgeois Guillaume Garde du sceau aux contrats de Poitiers 467 

Bourgne Jean le Contrôleur de la dépense de l'Hôtel   

Bouton Jean Payeur des œuvres du duc 481 

Bouteiller Simon Lieutenant du receveur des aides du Poitou 477 

Boyer (bohier) Jean Garde du sceau 381; 486-487 

Bouzet Durand (du) Chancelier de la prévôté de Riom   

Breton Jean (le) Receveur général du Poitou   

Bretonnière André (de la) Conseiller à la Chambre des comptes   

Breuil Guillaume (du) Conseiller à la Chambre des comptes   

Brossard Jean Chancelier de la prévôté de Concressault 527 

Brunel Guillaume Contrôleur de la dépense de l'Hôtel 540 

Campborguet Michelet (de) 
Garde du sceau aux contrats de Poitiers et 

lieutenant du receveur des aides à Poitiers 
  

Chaille André Garde du sceau aux contrats de Poitiers   

Chaille Pierre Garde du sceau aux contrats de Poitiers 645 
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Chalemaigne Gilles (de) Payeur de œuvres du duc 648

Chalette Gilles (de) Conseillers Chambre des comptes   

Chardon Jean Lieutenant du trésorier général 678 

Chasle (de) Famille de Marie de la Byardaise 694 

Chastel Etienne (du) Receveur général d'Auvergne 702 

Chauvigny Guillaume (de) 
Conseiller à la Chambre des comptes et 

receveur général du Berry 
724 

Chéry Jean (de) Maître de la Chambre aux deniers 736 

Civière Pierre (de) Capitaine de Nonette 767 

Coignet (du) Famille de Gillon du Coignet 802-803 

Couchon Pierre 
Chancelier de la prévôté de Bourges et 

conseiller à la Chambre des comptes 
875 

Courau Jacques 

Conseiller à la Chambre des comptes, 

receveur général du Poitou et trésorier 

général 

882  

Coussy Pierre (de) Conseiller à la Chambre des comptes 915 

Coustave Raymond Trésorier général 868 

Culon Pierre 
Clerc de la Chambre des comptes et maître 

de la Chambre aux deniers 
954  

Dammartin Général maître des œuvres du duc 965 

Dampmartin Général maître des œuvres du duc 967 

Daniel Etienne Receveur général du Poitou 971 

Defors Huguet Prévôt de Poitiers   

Dornhon Etienne Receveur du comté de Montpensier   

Dupont G. Conseiller à la Chambre des comptes   

Duxeau Jean Receveur de Berry   

Estingeart Robin Sergent du duc   

Farges Pierre (de) Garde du sceau de la prévôté de Bourges 1100 

Fleury Pierre (de) Chancelier de la prévôté de Riom 1100 

Fleury Robert (de) Chancelier de la prévôté de Riom   

Fobert Famille de Gillon du Coignet   

Fouchier Robert Lieutenant de Guy de Dampmartin 1212 

Fournier Pierre maître d’Hôtel 
1224, 1225, 1226, 

1227

Foys Jean (de) Garde du sceau aux contrats de Poitiers 1229 

Fradet Guillaume Chancelier de la prévôté de Bourges   

Fradet Nicolas Chancelier de la prévôté de Bourges 1230 

Fremin Robert Chancelier du baillage de Mehun-sur-Yèvre 1241 

Gaboreau Guillaume Garde du sceau aux contrats de Poitiers   
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Gautier Etienne Garde du sceau aux contrats de Poitiers   

Gervais Etienne Payeur des œuvres du duc 1317-1318 

Giac Pierre (de) Chancelier du duc 1320 

Gillier Denis Conseiller à la Chambre des comptes 1324 

Goion Jean  
Lieutenant du receveur des aides pour le 

Poitou 
1349 

Gouge Jean 
Trésorier général et receveur général 

d’Auvergne 
1368 

Gouge Martin Trésorier général   

Grange Philippon (de la) Prévôt de Bourges   

Groignet Chancelier de la prévôté de Concressault  

Guérart Jean Lieutenant des frères Dampmartin 1426 

Hermant Jean 
Contrôleur de la dépense de l’Hôtel du duc et 

maître de la Chambre aux deniers 
1515 

Héron Macé Trésorier général 1517 

Hezard André Lieutenant du trésorier général 1523 

Joly Hugues Lieutenant de Guy de Dampmartin   

Juglard Pierre Lieutenant de Guy de Dampmartin 1598

Juglart Pierre Lieutenant de Guy de Dampmartin   

Laigny Jean (de) Clerc du trésorier général   

Lamer Guillaume (de) Trésorier général 1630 

Lombard Ecuyer lié à la famille Dampmartin 1736 

Macé Jean Receveur général du Poitou 1785 

Macé Simon Garde du sceau aux contrats de Poitiers   

Mâches Ascelin (de) 
Conseiller à la Chambre des comptes et 

garde du sceau 
1787 

Malepue Giraut Conseiller et gouverneur de Montpellier 1813 

Maillard Michel Clerc de la Chambre des comptes 1796 

Mares Jean (des) Clerc de la chambre des comptes   

Masenac Bethon (de) Bailli de Bourges (cour des aides)   

Melou Robinet Capitaine de la Tour-Trompe de Lusignan   

Menetou Guillaume Chancelier du baillage de Mehun-sur-Yèvre 1922 

Mengin Colas 

Contrôleur de la dépense de l’Hôtel du duc, 

maître de la Chambre aux deniers et trésorier 

général 

1923 

Meschin Hugues Payeur des œuvres du duc 1938 

Morelon Pierre Receveur général du Poitou 2049 

Moles Jean (de) Echanson 1983 
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Motin  
Maître de la fabrique de la Sainte-chapelle de 

Bourges 
2065 

Montiguy Galéran  Maître d'Hôtel 2025-2026 

Moustier Raoulin (du) Prévôt de Graçay et de Genouilly   

Nasle Jean (le) Contrôleur de la dépense de l'Hôtel   

Neilhac Guillaume de Capitaine et châtelain de Graçay 2096 

Noce Barthélemy (de) 
Conseiller à la Chambre des comptes et 

lieutenant du trésorier général 
2117 

Noël Bonnet 
Receveur général d’Auvergne et lieutenant 

du trésorier général 
2118-2119 

Paillart Guillaume Prévôt de bourges 2181 

Pannevaire Léonet (de) Châtelain de Lusignan 2190 

Pape Guillaume Prévôt de Poitiers 2191 

Paris Jean (de) Prévôt de Bourges   

Pennevaire Châtelain de Lusignan   

Petit Jean Receveur général du Berry 
2248-2259-2250-

2251 

Pierrefite Etienne (de) Chancelier de la prévôté de Concressault 2273 

Prie Jean V (de) Capitaine de la Grosse Tour de Bourges   

Puy Godefroy (du) Capitaine et châtelain de Graçay   

Quatrecou Pierre 

Baillis de Graçay, chancelier de la prévôté de 

Bourges et conseiller à la Chambre des 

comptes 

  

Quinault Guillaume Receveur général du Berry 2416 

Quotin Jean Clerc de la Chambre des comptes 2418 

Renier Jean 
Lieutenant du receveur des aides pour le 

Poitou 
2461-2462 

Rignot Henry Prévôt de Nonette 2487 

Ronde Durand (de la) Chancelier de la prévôté de Riom 2540 

Roy jean (le) Chancelier de la prévôté de Bourges  

Ruilly Guillaume (de) Conseillers à la Chambre des comptes   

Ruilly Guillaume et Jean (de) 

Conseiller à la Chambre des comptes, 

contrôleur de la dépense de l'Hôtel du duc et 

maître de la Chambre aux deniers 

2593 

Saint-Germain Guillaume,Emile 

et Jean (de) 

Capitaine et châtelain de Graçay, receveur de 

Berry, chancelier du baillage de Graçay 
  

Saint-Seolx Guillaume (de) Clerc de la Chambre des comptes   

Sannadre berthon Receveur d'Auvergne   

Sarde Nicolas Chancelier de la prévôté de Bourges  
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Sarebourse Macé 
Lieutenant du trésorier général et clerc de la 

Chambre des comptes 
2635 

Savignon Jean (de) Payeur des œuvres 2654 

Serainvilliers Casin (de) Châtelain de Poitiers 2689, 2691 

Tarenne Simon Trésorier général 2797 

Touraille Jean Lieutenant du trésorier général 2860

Tour Robert (de la) Lieutenant du duc   

Toussebois Renaudin 
Capitaine et châtelain du donjon de Mehun-

sur-Yèvre 
  

Trousseau Jacques Maître d'Hôtel du duc 2889 

Vallée Etienne Maître de la chambre aux deniers 2918-2919 

Valence Jean (de) Potier 2915 

Vaubreçay (de) Payeur des œuvres du roi à Paris 2939 

Veauce guillaume (de) Conseiller à la Chambre des comptes 2952 

Veausse Philippon (de) Maître de la Chambre aux deniers   

Viaut Nicolas Conseiller à la Chambre des comptes 2982 

Vidal Jean Garde du sceau aux contrats de Poitiers 2984 

Villers Guillot (de) Garde du sceau aux contrats de Poitiers 3019-3020-3021 

La recherche par patronyme est parfois critiquable : les pièces sont quelques 

fois relatives au tabellion ou à l’un des témoins d’un acte. Les orthographes 

erronées peuvent conduire le chercheur sur de mauvaises pistes. Par exemple, les 

pièces concernant Raymond Coustave, un des trésoriers généraux du duc, sont en 

fait rangées sous l’orthographe « Costane » (PO 868). En outre, il est évident que 

la recherche d’un nom courant tel « Jean Petit » conduit à la consultation d’un 

grand nombre de dossiers homonymes qu’Ulysse Robert différencie par région. 

Afin de pallier les lacunes que génère immanquablement une telle recherche, 

l’inventaire chronologique des Pièces Originales a été consulté sur microfiches 

sur la décennie 1370 c'est-à-dire celle non couverte par le dépouillement de Léon 

Mirot (1370-1385)2525. 

Lorsque le dépouillement d’un dossier des Pièces Originales s’avérait 

intéressant, il a été procédé à quelques rares sondages dans les autres séries 

généalogiques rappelées dans le ci-dessous. 

                                                
2525 Microfiches n° 35 - 162 (18 janvier 1370 – année 1385). 
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Tableau 35. Sondages effectués dans les cinq séries généalogiques de la BnF 

(en dehors des Pièces Originales). 

Nom 
Dossiers 

bleus 

Carré 

d’Hozier 

Cabinet 

d’Hozier 

Nouveau 

d’Hozier 

Collection 

Chérin 

Belin Arnoul 80  36   

Besuchet Jean 93     

Bouton Jean   61   

Bouzet Durant (du) 127     

Chauvigny 179    53 

Coignet (du) 201 194 99   

Courau Jacques 215     

Farges Pierre (de) 260     

Fradet Nicolas 280     

Sarrebourse Macé 599     

Le résultat de ces dépouillements et sondages est présenté ci-dessous en 

suivant l’ordre alphabétique : 

PO 55, Amyot Jean, payeur des œuvres du roi (dossier n° 1156). Cet officier 

gérait les finances allouées aux œuvres royaux mais aussi à ceux des princes de la 

maison de France dont Jean de Berry comme le montrent deux quittances 

relatives à des paiements effectués pour les travaux de l’hôtel de Nesle (pièce n° 

11, 20 septembre 1391 et pièce n° 12, 21 octobre 1391). 

PO 324, Bésuchet Jean, contrôleur de la dépense de l’Hôtel du duc de 

Berry2526 (n° dossier 7084). Ce dossier ne contient pas d’élément susceptible de 

contribuer à l’histoire de la construction sous le principat de Jean de Berry mais 

les pièces relatives à son fils Jean Bésuchet, receveur des francs fiefs et autres au 

pays de Poitou pour le roi (1434), notaire et secrétaire du roi (1455), recèlent un 

marché inédit concernant le palais de Poitiers en 1461 (pièce n° 10). 

PO 481, Bouton Jean, payeur des œuvres des châteaux de Nonette et d’Usson 

(dossier n° 10749). Pièce n° 12 : fac-similé d’une quittance de Jean Bouton 

                                                
2526 Il est entre autre cité comme procureur lors de la vente de l’hôtel des Tournelles à Paris en 1402 
(BnF, nouv. acq. fr. 3655, p. 269). 
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attestant un versement de 300 £ affectés au chantier de Nonette pour le mois de 

juillet 1387. La pièce originale a été retrouvée dans la collection Clairambault2527. 

PO 678, Chardon Jean, lieutenant du trésorier général de Jean de Berry et 

payeur des œuvres du port de Niort (dossier n° 15886). Pièce n° 2 : 

mandement de Jean de Berry ordonnant au trésorier général de payer 200 écus à 

Jean Chardon (24 mars 1403). Pièce n°3 : quittance de Jean Chardon pour le 

versement de 200 écus (15 septembre 1403). Ces deux documents inédits 

complètent ce que nous savons déjà les travaux engagés par l’entremise de Jean 

de Berry au port de Niort2528. 

PO 702, Chastel Etienne (du),  receveur d’Auvergne (dossier n° 16271). 

Pièce n° 9 : mandement de Jean de Berry ordonnant à Etienne du Chastel de 

payer 600 francs par mois aux payeurs des œuvres du palais de Riom et du 

château de Nonette pour l’année à venir (à partir de février) et de solder le mois 

de janvier en cours (28 janvier 1387). Pièce n° 11 : Quittance de Jean Bouton, 

payeur des œuvres du château de Nonette attestant le versement par Etienne du 

Chastel de 300 £ pour le mois de mai 1388 (31 mai 1388). 

PO 803,  Coignet Pierre (du), prévôt du roi à Jargeau près d’Orléans 

(dossier n° 18238). Les pièces de ce dossier nous éclairent sur le prévôt de 

Jargeau dont Drouet de Dampmartin épousa une des sœurs.  

PO 868, Coustave Raymond, trésorier général du duc de Berry (dossier n° 

19518). Lors de la constitution des Pièces Originales par Ulysse Robert, le 

dossier de cet officier fut enregistré sous le patronyme erroné de « Costane ». 

Seule la consultation des fiches de l’inventaire chronologique a permis de 

retrouver la bonne référence. Pièce n° 2 : Quittance de Raymond Coustave, 

trésorier général, pour 78 francs d’or et un gros qu’il reçus pour payer deux 

ménestrels de Jean de Berry (13 février 1372). 

PO 965, Dammartin (dossier n° 21354). Dammartin dit le Couperel (dossier 

n° 21335), PO 967, Dampmartin à Orléans (dossier n° 21382). Les trois 

dossiers et les 55 pièces, correspondant ou approchant du patronyme des 

généraux maîtres des œuvres du prince, ont été sondés sans succès. Ce travail 

permit néanmoins d’écarter tout lien entre les frères Dampmartin et la famille des 

                                                
2527 BnF, coll. Clairambault, vol. 142, pièce n° 113. 
2528 Favreau Robert et Riou Jean-Yves, « Niort au Moyen Age »,  in Histoire de Niort, des origines à 
nos jours, J. Combes (ed.), Poitiers, Pillard G., 1987, p. 33-116. 
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argentiers parisiens éponymes Bureau et Simon comme le supposait l’archiviste 

du Loiret Paul Leroy2529. 

PO 1320, Giac Pierre (de), chancelier du duc de Berry (dossier n° 29851). 

Pièce n° 8 : fragment de mandement royal signé du duc de Berry concernant une 

maison à Paris donnée au chancelier Pierre de Giac (février 1384). 

PO 1349, Jean de Goillon, capitaine de la ville et vicomté de Paris et sénéchal 

du roi en Poitou (dossier n° 30535). Pièce n°4 : résultat d’une expertise menée 

au château de Poitiers à l’instigation de Jean Goillon (30 mai 1357). Dans le 

même volume, il existe le dossier d’un certain Jean Goion, lieutenant du receveur 

des aides en Poitou (dossier n° 30540) dont le dépouillement n’a pas été probant.  

PO 2580, Le Roy Martin, écuyer et maître de l’Hôtel de Jean de Berry 

(dossier n° 57437). Ce dossier réunit de nombreuses pièces papiers (plus d’une 

centaine de feuillets papiers) produits par un généalogiste de la fin du XVIIIe 

siècle (copie datée de 1768). Cet érudit a notamment extrait d’après un fragment 

de compte retrouvé délié dans le trésor de la Sainte-Chapelle de Bourges2530, de 

précieuses informations concernant les chantiers berrichons ainsi que la présence 

à Bourges d’artistes comme André Beauneveu ou Jean de Cambrai. Ce document 

fut édité assez librement par le comte Toulgoet-Treanna2531. 

PO 2654, Savignon Jean (de), payeur des œuvres du palais de Riom, -

(dossier n° 58945). Pièces n°2-8 : sept quittances rendues par Jean de Savignon , 

entre le 22 mai 1384 et le 31 octobre 1388, attestant le versement mensuel des 

300 £ affectées au chantier. Il est à noter que la pièce n°7 conserve encore le 

sceau du payeur. 

PO 2939, Vaubreçay (dossier n° 65297). Pièce n° 5 : quittance de Jean de 

Vaubreçay payeur des œuvres du roi à Paris ainsi que de celles de l’hôtel de 

Nesle appartenant au duc de Berry (18 décembre 1383). 

                                                
2529 Paul Leroy, Jargeau et ses environs, XIVe - XVe siècles, Paris, Bouillon, 1893, p. IX. 
2530 « Extrait d’un gros registre en parchemin que je n’ay veu que delié et par feuilles imparfait, estant 
d’un compte de la recepte et mise du duc Jean es années 1383, 1384, 1385, 1386. Il estoit dans le 
tresor de la Sainte Chappelle de Bourges et fut vendu par B [blanc] et [blanc]a un nommé Breton 
marchant a Bourges. On en otta la couverture pour faire un portefeuille que j’ay vue en 1700» (BnF, 
PO 2580, dossier Leroy n° 57437, n° 137). 
2531 Toulgoet-Treanna (comte de), « Nobiliaire du Berry, Généalogie de la Maison Leroy », Mémoires 
de la Société des Antiquaires du Centre, t. XX, 1893-1894, p. 270-321. 
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Les volumes suivants du Fonds français contiennent pour la plupart des pièces de 

la Chambre des comptes. Ils ont été consultés sans résultat probant : 

n° 6210-6212 : collection de quittances ayant fait partie du Cabinet du Baron de 

Joursanvault (XIVe-XVIIIe siècles). Le classement est alphabétique selon les 

noms des personnes mentionnées. Cette collection dispose d’une table écrite par 

M. Bordier (n° 3299 des Nouvelles Acquisitions françaises) 

n° 10368 : compte de Jean Bésuchet secrétaire du roi et receveur général des 

amendes et exploits (1400). Fol. 16v°-22 : dons faits au duc de Berry et à ses 

fidèles et mandements du duc. 

n° 20683 : comptes originaux. 

n° 21405 : extraits des mémoriaux de la chambre des comptes de Paris (1300-

1662). Ce volume dispose d’une table par nom de famille.  

n° 21406 : extraits de quittances scellées de la Chambre des comptes avec tables 

par nom de famille (1300-1490), 1500 actes environ.

n° 21408 : extraits des registres de la Chambre des comptes de Paris (1346-

1424). 

n° 21443 : recueil de pièces sur les châteaux royaux (XIVe – XVIIe siècles). 

n° 22250 : recueil de quittances et de pièces diverses (XIVe – XVIe siècles). 

n° 22403–22406, recueils de pièces concernant les assemblées de Languedoc et 

les aides votées depuis 1356. Ils ne renseignent pas la période étudiée d’après les 

notices de même que le n° 24031 : états de Clermont et rôles d’imposition 

(Auvergne, XVe siècle). 

n° 26263-26299, Titres originaux réunis au XVIIe siècle par Dom Villeveille. 

Cette collection rassemble 6483 pièces reliées en 37 volumes. Peu d’entre elles 

en réalité proviennent de la Chambre des comptes. Les titres sont classés par 

ordre alphabétique des noms des personnes mentionnées (XIe-XVIIIe siècles). 

L’index du Catalogue général des manuscrits français, Anciens petit fonds 

français, t. III, p. 37-52 ainsi que la table manuscrite de la collection (n°5810 des 

Nouvelles Acquisitions Françaises) ont été consultés sans résultat2532.  

n° 26300-26308, collection topographique de titres et généalogie, formée par 

Jault, neveu du généalogiste Blondeau (1777). Le Catalogue général des 

manuscrits français, (p. 52-56) donne la table des principaux noms de lieux et le 
                                                
2532 Une pièce concerne Guillaume de Menipeny, chevalier et seigneur de Concressault, 15 août 1482 
(BnF, ms fr. 26284, pièce n° 248). 
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dernier volume de cette collection (n° 26308) qui est également son catalogue  

(1154 fiches). Sa consultation a guidé quelques sondages non probants. 

n° 26309-26484, collection de titres généalogiques, formée au XVIIIe siècle par 

Charles-François Blondeau de Charnage (176 volumes). Il n’a été procédé qu’à 

de simples sondages en raison des datations tardives des pièces. 

b) Nouvelles Acquisitions françaises 

n° 1367 et n° 1368, deux volumes de 288 et de 202 feuillets, extraits des registres 

capitulaires de la Sainte-Chapelle de Bourges (1402-1600 et 1601-1748). Ces 

volumes proviennent de la collection Bastard d’Estang. Quelques passages 

mentionnent des travaux entrepris par le chapitre ainsi que sur l’incendie qui ravagea 

le palais ducal de Bourges en 1693. Ces deux documents sont d’autant plus précieux 

que les originaux des registres capitulaires n’existent plus pour la période. 

n° 3655. Le comte Auguste de Bastard d’Estang recueillit encore trois registres d’un 

employé du Cabinet des titres de l’ancienne Bibliothèque royale dénommé Aubron 

de qui il tenait d’ailleurs sa collection de pièces originales. Ces trois registres 

regroupent l’analyse très détaillée de 5500 titres originaux et sont aujourd’hui 

conservés sous les numéros 3653-3655 des Nouvelles Acquisitions françaises.  Le 

catalogue de Léopold Delisle mentionne notamment l’acte de vente fait le 16 mai 

1402 à Jean de France duc de Berry de l’hôtel des Tournelles à Paris (nouv. acq. fr. 

3655, p. 268, vidimus du 7 septembre 1404). 

n° 7378, registre de copies de cartulaires établis durant le règne de Charles V. Ce 

volume contient une lettre de Charles VI accordant à Renaud Gaillonet son panetier 

et à sa femme le droit de prendre une partie de l’eau que le duc de Berry avait fait 

acheminer jusqu’à son hôtel de Nesle (juillet 1386). Cette référence donnée par 

Françoise Lehoux avait échappé au dépouillement de Léon Mirot. 
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n° 7973-7978, 6 volumes de pièces originales (Xe-XVIIIe siècles) tirées des 

portefeuilles de Fontanieu. Les notices du catalogue2533, rédigées d’après un 

inventaire manuscrit, sont détaillées. Le n° 7975 contient une quittance rendue en 

1370 par le capitaine du château de Celles en Berry pour sa garde (fol. 137).  

n° 20238-20254, 17 volumes de pièces (XVe-XVIIIe siècles) provenant de 

l’ancienne collection de Sir Thomas Philipps que la Bibliothèque nationale acquit 

lors d’une vente organisée à Londres en 1903. D’après le catalogue2534, les pièces 

sont classées de manière alphabétique (de A à Z). Ces volumes présentent un intérêt 

certain mais l’absence de table rend hasardeux tout sondage. Soulignons en outre que 

les pièces recueillies n’étaient qu’un maigre reliquat de l’immense collection 

constituée par le bibliophile anglais. Celle-ci avait été visitée par M. Laborde en 

1852 qui y découvrit des pièces intéressant l’histoire de France. Le catalogue était 

imprimé au fur et à mesure des acquisitions de 1837 à 1871. Il contient une liste 

imprimée de 23837 articles2535 à laquelle s’ajoute un inventaire manuscrit courant 

jusqu’au n° 34316.  Le classement géographique, selon les lieux d’achat des 

manuscrits, ou par collectionneur, est très regrettable car le catalogue n’est assorti 

d’aucune table ni d’aucun index. 

n° 22045-22047 : recueils de chartes, lettres et pièces diverses, principalement 

relatives à Paris, aux arts et aux artistes (1311-1802) recueillis par le marquis de 

Laborde. Le catalogue de cette collection, publié par Paul Perrier, a permis de 

retrouver une mention inédite dans le volume 22045 (années 1311-1600). Il contenait 

un certificat signé par Hugues Foucher le lieutenant de Drouet de Dampmartin en 

Auvergne (24 novembre 1410). 

n° 24139 : fragments de comptes, d’enquêtes et de pièces diverses provenant 

d’anciennes reliures (XIVe–XVIIIe siècles), 123 feuillets. L’inventaire 

dactylographié et relié en tête révèle la présence d’une lettre patente de Jean de 

                                                
2533 On trouve sur chaque pièce l’indication du portefeuille duquel elle a été détachée. Un inventaire 
des pièces, rédigé par Delisle et resté manuscrit, a été utilisé pour le présent catalogue. 
2534 Omont Henri, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Sir Thomas Philipps récemment 
acquis pour la Bibliothèque nationale, Paris, Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1903. 
2535 Catalogus librorum manusciptorum in bibliotheca D. Thomae Philipps, bart., AD, 1837, vol. 1(1-
12457) et vol. 2 (12458-23837).  
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Berry, mais sans rapport avec la construction (délivrance de Chalucet, 3 septembre 

1393). 

Les volumes suivants du fonds des Nouvelles Acquisitions françaises

contiennent pour la plupart des pièces de la Chambre des comptes. Ils ont été 

consultés sans résultat probant : 

n° 1116, inventaire d’archives XVe siècle, aveux et hommages rendus à la tour 

Maubergeon en 1419. Ce document ne détaille pas le contenu des aveux. 

n° 1433, recueil de pièces originales (XIVe-XVIe siècles) acquises lors de 

ventes publiques. Chaque pièce est précédée d’une description imprimée venant 

du catalogue de vente. L’ensemble est classé topographiquement (Flandre, 

Vexin, Clermont-Ferrand, etc). 

n° 1460-1463 : collection de 850 pièces des XIVe et XVIIe siècles ayant fait 

partie de la collection René de Belleval dont il n’existe aucun catalogue 

imprimé. 

n° 3623: Recueil de pièces originales provenant de la Chambre des comptes et 

classées par ordre chronologique de 1324 à 1415. Le catalogue décrit les pièces 

les plus intéressantes. 

n° 3637-3645 bis : onze volumes réunissant 1386 pièces originales provenant de 

la collection du comte Auguste de Bastard d’Estang et vendues après sa mort 

(1884) à la Bibliothèque nationale. Une grande partie des pièces concernent le 

règne de Charles VI. D’après la teneur assez détaillée des notices du catalogue, 

publié par Léopold Delisle, certaines références se rapportent à Jean de Berry, 

mais sans aborder le problème de la construction2536. 

n° 5394 : recueil de pièces diverses relatives à l’Artois et à l’Auvergne. 

n° 5846-5849 : recueils de chartes latines et françaises (XIII-XVe siècles) 

réunies en quatre volumes. Les n° 5846 (années 1224-1396) et le n° 5847 

(années 1397-1422) ont été dépouillés. 

n° 5942 : recueil de chartes et de pièces originales (1263-1695) réunies sur onze 

feuillets. 

n° 6146 : 68 feuillets, fragments de manuscrits retrouvés dans des reliures 

(XIVe-XVIe siècles). 
                                                
2536 Delisle Léopold, Les collections de Bastard d’Estang à la Bibliothèque nationale, catalogue 
analytique, Nogent-le-Rotron, 1885 
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n° 6547 : quatre pièces concernant la Normandie et le Poitou (1364-1408).  

n° 9255 : 84 feuillets, recueil de pièces originales diverses (1303-1557). 

n° 9607 : fragments de comptes divers (1295-1576). Ce recueil ne contient pas 

d’éléments appartenant au XIVe siècle. 

n° 9621 : 40 feuillets, recueil de pièces originales des XIIIe-XVIe siècles. 

n° 20025-20032 : recueils de pièces originales relatives à l’histoire de France et 

classées chronologiquement du XIIIe au XVIIIe siècle (lettres royaux, comptes, 

rôles, quittances, etc) concernant les différentes provinces et provenant de 

l’ancienne Chambre des comptes.  L’inventaire de cette collection, écrit par 

Henri Omont ne révèle pas de pièce relative au duc de Berry2537. Il faut préciser 

que cette collection de 1231 pièces originales n’est que le reliquat de l’immense 

collection de lord Asburnham qui fut dispersée après sa mise en vente en 1901.  

n° 20509 – 20523, recueil de pièces originales, mandements, quittances, 

comptes, montres etc provenant de la Chambre des comptes. Il résulte de la 

consultation des n° 20510 (années 1361-1395) et n° 20511 (années 1396 – 1403) 

que les pièces proviennent de la Chambre des comptes de Blois. 

n° 21155-21159 : 5 volumes, recueils de comptes divers et pièces sur la cour des 

aides et la Chambre des comptes (1292-1718). Le catalogue ne détaillant pas 

leur contenu, il a été procédé aux sondages du n° 21155 (années 1292-1397) et 

du n° 21156 (années 1404-1499). 

n° 22248 : 109 feuillets, fragments de comptes divers (XIVe – XVIe siècles). 

Une page dactylographiée en début de volume indique que les 15 premiers 

feuillets réunissent les couvertures de comptes actuellement classés parmi les 

manuscrits du fonds français et qui reçurent une reliure de maroquin rouge à 

l’époque de Louis XVIII. Une recherche de couverture originale d’un compte 

d’un des payeurs de œuvres de Jean de Berry a été menée sans succès.  

n° 23634 : recueil de pièces originales, mandements, quittances, montres, etc,  

(XIVe et XVe siècles) provenant la plupart des trésoriers des guerres et des 

archives de l’ancienne Chambre des comptes de Paris. Ces pièces, anciennement 

montées sans ordre chronologique, ni topographique ou onomastique concernent 

surtout la Normandie, L’Île-de-France, le Poitou et le Languedoc. 

                                                
2537 Omont Henri, « Catalogue des manuscrits Asburnham-Barrois récemment acquis par la 
Bibliothèque nationale », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, t. 63, 1902, p. 37-51 (nouv. acq. fr. 
20025-20032). 
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c) Nouvelles Acquisitions Latines 

n° 1532, volume de 44 feuillets parchemin, obituaire de la cathédrale de Bourges, 

rédigé du temps de l’archevêque Guillaume de Boisratier (1409-1421). Ce volume, 

provenant de la collection Bastard d’Estang2538, avait été mal référencé par Alfred de 

Champeaux, mais une lettre de Gabriel Ledos, retrouvée dans les papiers de Paul 

Gauchery2539, permit de retrouver la bonne cote. Parmi les proches de Jean de Berry 

mentionnés, comme les chanoines Simon Aligret ou Jean de Chéry, tous deux grands 

officiers du prince, on trouve un anniversaire pour le peintre Jean d’Orléans2540. 

n° 1534, registre des conclusions capitulaires de la Sainte-Chapelle (1468-1475) 

ayant fait partie de la collection Bastard d’Estang. Il recèle quelques mentions 

concernant des travaux menés par le chapitre. 

d) Collection Clairambault 

La collection de Pierre Clairambault, généalogiste des Ordres du roi sous Louis 

XIV et Louis XV, a été versée à la Bibliothèque nationale en 17922541. Malgré la 

destruction pendant la Révolution des papiers des généalogiques du Cabinet des 

Ordres du Roi, et la répartition de nombreux volumes dans le Fonds français, une 

grande partie de la collection reste conservée à part et comprend notamment de 

nombreuses pièces provenant de la Chambre des comptes : Titres et scellés (227 

volumes). Un index manuscrits des noms et matières des 135 premiers volumes est 

consultable au vol. 280. Les occurrences des noms sont particulièrement nombreuses 
                                                
2538 Delisle Léopold, Les collections de Bastard d’Estang à la Bibliothèque Nationale, catalogue 
analytique, Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1885, p. 284-285 
2539 Arch. dép., Cher, 36 J 29, dossier de correspondances (1887-1898) : « cher Monsieur. Il y a 
simplement dans la cote donnée par M. de Champeaux une interversion de chiffres. Le ms nouv. acq. 
lat. 1532 et non pas 1352 porte bien au fol. 30 (sic. mis pour 30v°) la mention suivante que je 
retranscris parce que M. de Champeaux a fait quelques fautes de lecture ». 
2540 Transcription de Gabriel Ledos (voir note précédente) « [fol. 30v°] « CXI [il s’agit du mois 
d’août] oct. Be Marie. Tymothei et symphorioni. Anniversarium pro Johanne d’Orleano, pictore, 
parentibus et benefactoribus suis, valet XX [et non XV] solid ad manum ». En outre il ne s’agit pas 
d’un obituaire de Saint Outrille mais de la cathédrale ». 
2541 Mériogot Lydia et Gasnault Pierre, Les catalogues… 



644

et rend le dépouillement vite conséquent autant qu’aléatoire comme celui de la série 

des Pièces Originales. Cette recherche a donc été grandement facilitée par la 

consultation de l’inventaire chronologique de la collection sur microfiches2542. 

Vol. 4, pièce n° 85 et 86 : deux quittances de Jean Amyot, payeur des œuvres 

du roi pour des sommes versées au chantier de l’hôtel de Nesle, 3 novembre 

et 4 décembre 1388. 

Vol. 142, pièce n° 113 : quittance de Jean Bouton, payeur des œuvres du 

château de Nonette pour 300 £ qu’il reçut d’Etienne du Chastel, receveur 

d’Auvergne, pour le mois de juillet 1387. La consultation de l’inventaire 

chronologique permit la découverte de cette quittance originale dont le fac-

similé se trouve dans le dossier Bouton des Pièces Originales (PO 481, 

dossier 10079, pièce n°12). 

Vol. 218, pièce n°6 : mandement de Jean de Berry ordonnant à son trésorier 

général de délivrer 100 francs d’or aux chanoines et chapitre de l’église Saint-

Etienne située « en notre château de Gien » pour les aider à faire couvrir 

l’église, 3 septembre 1403. 

Vol. 487, Pièces originales et copies d’actes divers (1176-1453). Ce recueil 

contient deux feuillets retirés probablement d’un compte de l’Hôtel du duc de 

Berry. Fol. 99-99v : dépenses de gages d’officiers dans lesquelles on trouve 

un don fait à Jacquemart de Hesdin travaillant à Bourges par ordre du duc le 

28 novembre 1384. Fol. 100 : le deuxième feuillet appartient à une partie du 

compte consacrée aux impôts de Languedoc dans laquelle on apprend que 

2000 francs y furent employés au « bastiment du donjon » de Mehun-sur-

Yèvre (8 octobre 1384)2543. 

e) Archives du Cogner ou Collection Chapée 

L’industriel et érudit Julien Chappée (1835-1922) a constitué une collection de 

documents historiques appelée également Fonds Cogner du nom de sa maison. Elle 

comptait plus de 20000 pièces et fut versée presque intégralement à la Bibliothèque 

                                                
2542 Inventaire chronologique de la collection Clairambault dépouillé pour la période 1369-1427. 
2543 Champeaux Alfred (de) et Gauchery Paul, Les travaux d’art exécutés…, p. 5. 
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nationale (80 versements effectués entre 1916 et 1954)2544. Ces nouveaux documents 

furent versés dans les Nouvelles Acquisitions latines et françaises, mais le plus grand 

nombre resta regroupé dans le Fonds Chappée. Ce fonds est divisé en deux grands 

ensembles. Le premier regroupe 230 volumes en partie  analysés dans les douze 

tomes des Archives du Cogner (1903-1940) dont la consultation révèle une majorité 

de pièces modernes. Cette publication est pourvue d’une table des six premiers tomes 

qui confirme le peu d’intérêt pour notre sujet2545. Il n’a donc été procédé à aucun 

sondage. 

Le deuxième ensemble du Fonds Chappée est constitué de 120 cartons de 

documents et d’une quarantaine de volumes de copies anciennes. Le classement de 

cet ensemble est topographique, mais compliqué par les versements échelonnés. Ces 

cartons et volumes sont numérotés en chiffres romains de I à CLVIII. Cette série 

topographique est dépouillée sur fiches manuscrites. Le dépouillement est double : 

par boîtes et par noms de lieux (certaines boîtes n’ont pas été dépouillées). Il a été 

procédé à une recherche dans les boîtes LXXXI (Poitiers) et LXXXIV (Lusignan). 

La Boîte LXXXI contient un contrat inédit (pièce n° 19) passé entre le maître des 

œuvres du roi en Poitou et Jean Cassetuille couvreur et maçon à propos de travaux à 

réaliser au palais et au château de Poitiers (4 août 1452). 

f) Collections Provinces (Bourgogne) 

Les 74 premiers volumes de la collection Bourgogne contiennent les papiers de  

Dom Urbain auteur de l’histoire de Bourgogne. Les volumes 23 à 26 sont des 

analyses manuscrites de documents en partie disparus, relatifs aux ducs de 

Bourgogne et à leurs officiers (XIV et XV) et tirés de la Chambre des comptes de 

Dijon2546. Ces analyses sont classées par ordre alphabétique. 

                                                
2544 Menant François, Guide du fonds Chappée (archives du Cogner), guide dactylographié, 
département des manuscrits occidentaux [cote : Bureau 124]. 
2545 Chambois Em-Louis (abbé), Archives du Cogner : armorial et table des noms contenus dans les 
tomes I à VI, Paris-Laval, Goupil, 1923. Le nom de Jean de Berry n’apparaît qu’une fois dans 
l’ensemble de la table. 
2546 Lauer Philippe, Collection manuscrites sur l’histoire des provinces de France. Inventaire, Paris, 
Ernest Leroux, 1905, vol. I, p. 11. 
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Vol. 24 (lettres A-M), fol. 52, Drouet de Dampmartin est nommé général 

maîtres des œuvres du duc de Bourgogne (20 février 1384)2547. 

g) Catalogues d’anciennes collections et 
catalogues de ventes 

Collection Joursanvault 

Nous connaissons assez bien l’ancienne collection que le baron de Joursanvault 

avait constituée car elle fut méthodiquement inventoriée avant sa dispersion en 

18382548. Nous indiquons ci-dessous les n° des notices du catalogue. 

n° 1082, quatre pièces dont une rappelant la vente que fit au duc de Berry 

Pierre d’Orgemont, évêque de Paris, de son hôtel des Tournelles, près du 

faubourg Saint-Antoine (1402). 

n° 2681, 10 pièces dont : Réparations faites, par ordre du duc de Berry et 

d’Auvergne, à l’étang de Mercurol (1390). Cette mention était restée inédite. 

Catalogues de ventes publiques 

La Bibliothèque nationale possède une importante collection d’environ 6000 

catalogues de ventes publiques de manuscrits et d’autographes français et étrangers 

dont le plus ancien remonte à 1682. Ils sont répertoriés dans deux fichiers d’un usage 

peu pratique pour la recherche : par ordre alphabétique des noms du propriétaire de 

la collection (quand celui-ci est connu) et par date de vente. La mise en ligne des 

catalogues n’apporte pas d’aide outre mesure car aucun fichier ne détaille la teneur 

des notices. 

                                                
2547 Champeaux Alfred de et Gauchery Paul, op. cit., p. 76. 
2548 Gaulle de, Catalogue analytique des archives de M. le Baron de Joursanvault contenant une 
précieuse collection de manuscrits, chartes et documents originaux au nombre de plus de quatre-vingt 
mille concernant l’histoire générale de France, l’histoire particulière des provinces, l’histoire de la 
noblesse et l’art héraldique avec un grand nombre de chartes anglo-françaises et de pièces historique 
sur la Belgique, l’Italie et quelques autres états de l’Europe, Paris, Techener, 2 vol., 1838. 
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Il existe néanmoins une possibilité de recherche dans le Fonds Charavay. Il est 

constitué de notices découpées dans les catalogues de ventes d’autographes et de 

manuscrits de la maison Charavay et collées sur fiches cartonnées (plusieurs par 

fiches), classés par ordre alphabétique de nom cité. Quelques sondages ont été faits 

pour Jean de Berry, 16 notices ont été retrouvées ; elles sont sans intérêt pour l’objet 

de notre recherche. 
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2. Archives nationales 

Les fonds des Archives nationales ont déjà été largement exploités par les 

biographes du duc de Berry et par les historiens de l’art, notamment le Trésor des 

Chartes (séries J et JJ) ainsi que les Monuments Historiques (séries K et KK). Pour 

cette raison, il n’a été procédé qu’à de simples vérifications des sources déjà 

publiées.  

a) Trésor des chartes (série J et JJ) 

Outre les chartes déjà publiées, il a néanmoins été procédé à un dépouillement 

des layettes concernant le Berry, le Poitou et l’Auvergne d’après l’Inventaire des 

titres du trésor des Chartes dressé de 1615 à 1623 par Pierre Dupuy et Théodore 

Godefroy dont les huit volumes originaux et une table sont déposés à la Bibliothèque 

nationale (n° 21096-21103 du Fonds français).  

Cartons (série J) 

n° 182 (Poitou), pièces n° 108-111, série de quatre actes retraçant la prisée et 

l’acquisition d’une maison à Poitiers pour faire une chambre aux traits face au 

palais ducal (13 mars 1388 – 10 décembre 1388). Ces quatre pièces ont été 

publiées par Olivier Guyotjeannin et Philippe Plagnieux2549.  

n° 182 (Poitou), n°115, vente faite au duc de Berry d’un moulin à draps à 

Niort, 27 juillet 1396. 

n° 182 (Poitou), n°129, Huguet Grandeau vend au duc de Berry (par 

l’intermédiaire de son conseiller Christophe de la Mer) pour 60 écus d’or du 

coing du roi valant chacun 22 s. 6 d. t., un jardin situé sous son château de 

Lusignan près du pont, le 24 janvier 1409. 

                                                
2549 Guyotjeannin Olivier, Philippe Plagnieux, « Documents comptables et histoire de la construction 
de Guy de Dampmartin et la cheminée de la grande salle de Poitiers », Bulletin Monumental, t. 164-4, 
2006, p. 377-382. 
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n° 185A (Berry I), n°6, Charles V certifie le don d’une portion de la Vraie 

Croix qu’il fit à son frère le duc de Berry, Paris, janvier 1372. 

n° 185B (Berry I), n° 41, Jeanne de Dormans (veuve Philibert, seigneur de 

Paillart, conseiller du roi) confirme la vente faite au duc de Berry pour une 

maison et jardin situés dans la ville de Saint-Marcel dans la censive des 

religieux de Sainte-Geneviève. Jean de Berry avait négocié cette acquisition 

auprès de l’époux de Jeanne afin de l’adjoindre à son hôtel et jardins de Saint-

Marcel. Raymond Du Temple et Jacques de Chartres (feu) se transportèrent 

sur le lieu et estimèrent le bien à 100 £ parisis. Samedi 12 décembre 1388. 

n° 185B (Berry I), n° 44, Jean Boulengier vend pour douze francs d’or au duc 

de Berry un jardin et une « voulte de pierre » situés à Montreuil-Bonnin 

auprès du château, 6 décembre 1379. 

n° 185B (Berry I), pièce n° 50, acte de donation de l’hôtel de Nesle par 

Charles VI à Jean de Berry (25 octobre 1380). 

n° 186A ( Berry I), pièce n° 57, Jean de Berry fait l’acquisition de deux 

tuileries situées sur le bourg de Saint-Germain-des-Prés pour y faire bâtir le 

Séjour de Nesle. La vente s’élève à 50 francs d’or.

n° 187A (Berry II), pièce n° 14, Miles de Dormans, évêque de Beauvais, 

vend au duc de Berry un hôtel ou manoir situé à Saint-Marcel : maisons, 

cours, galeries, chambres, jardins, saussaie, prés, eaux, etc, pour 15000 francs 

d’or, le 16 juillet 1388. 

n° 187A (Berry II), pièce n° 18, Pierre de Giac, conseiller du roi, vend au 

duc de Berry l’hôtel ou manoir de la Grange-aux-Merciers, avec grange, 

colombier, cour, jardins, 6 arpents de vignes enclos de murs dans le dit hôtel, 

6 arpents de prés, une saussaie, 180 arpents de terre arable assis en plusieurs 

lieux, 2 arpents de vigne enclos, pour 8000 £ tournois, le vendredi 6 juillet 

1398. 

n° 187A (Berry II), pièce n° 20-29, vente de plusieurs hôtels et places à 

Riom, pièces éditées dans Edmond Morand, « Acquisition par Jean duc de 

Berry et d’Auvergne de divers bien fonciers au voisinage du palais de Riom, 

12 février 1387 (ns) », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. 75, 

1955, p. 107-136. 
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D’après l’inventaire Dupuy et Godefroy, deux actes viennent à manquer dans les 

layettes Berry I et II : n° 77 (Berry I) : vente d’une maison de Saint-Marcel au duc de 

Berry (juillet 1387) et n° 32 (Berry II) : vente d’une maison à Bourges à Jean de 

Berry (1387).   

Registres (série JJ) 

n° 127 (registre de la Chancellerie de Charles VI), n° 86, fol. 54v°, lettre 

de rémission accordée au maçon Jean Clouset (5 août 1385) éditée par Paul 

Guérin, « Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les 

registres de la chancellerie de France, 1376-1390 », Archives Historiques du 

Poitou, t. XXI, 1891, p. 277-281, pièce n°DCXCII.. 

n° 127 (registre de la Chancellerie de Charles VI), n°122, fol. 78v°, procès 

verbal de la rixe ayant opposé Claux de Mayence à Hennequin de Bois-le-

Duc (septembre 1385) publié par Henri Stein dans «« Claux Sluter l’aîné et 

Hannequin de Bois-le-Duc à la cour de Jehan de Berri (1385) », Bibliothèque 

Ecole des Chartes, t. 60, 1899, p. 87-89. 

n° 153 (registre de la Chancellerie de Charles VI), n° 378, fol. 258, lettre 

de rémission accordée à Jacquemart de Hesdin (mai 1398) publiée dans 

Archives Historiques de Poitou, t. XXIV, 1893, p. 299-3012550.  

b) Monuments Historiques (K et KK) 

Cartons (série K) 

n° 971² (villes et provinces, fonds relatif à Paris), pièce n° 66, fol. 8-23v°,

extraits faits en la Chambre des comptes de Paris d’après les comptabilités 

des payeurs des œuvres du roi et concernant des travaux faits à l’hôtel de 

Nesle (1411-1418).  

                                                
2550 La référence donnée par l’article est erronée (Arch. nat. JJ 158). 
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Registres (série KK) 

Les registres rangés sous la cote KK forment un ensemble hétérogène et 

comportent peu de séries continues. En 1792-1793 la commission des monuments 

réussit à faire préserver 467 registres et liasses de comptes prélevés à la hâte et au 

hasard dans les dépôts de la Chambre des comptes. Cette collection fut augmentée 

sous la Restauration, mais également de nouveau pillée par les collectionneurs sous 

la Restauration.  Ainsi, en 1830, 135 comptes disparurent et 124 autres furent 

mutilés. En outre, en 1862, de nombreux registres ont été changés de série ou 

échangés avec la Bibliothèque nationale. Les registres KK 228-278c contiennent les 

comptes des princes du sang dont ceux émis par l’administration du duc de Berry 

(KK 250-257b)2551.  

n° 250 – 254, comptes des maîtres de la Chambre aux deniers (ou compte de 

l’Hôtel) de Jean de Berry (1369-1414). Ces registres de comptabilité ont été 

analysés par le comte Toulgoet-Treanna2552 et servirent en grande partie à 

l’itinéraire publié par Françoise Lehoux. Ces comptes volumineux n’ont 

jamais fait l’objet d’une publication exhaustive ; il n’a pas été procédé à un 

dépouillement systématique. Les références relatives à des dépenses de 

construction ont été vérifiées et parfois corrigées. 

n° 250, registre, 148 feuillets, compte anonyme, (1er octobre 1413 – 

1er septembre 1414). Défraiement de 40 écus donné à Jean Guérart 

pour un voyage qu’il entreprit en Angleterre (fol. 27). Gratification 

octroyée au même pour ses bons et loyaux services (fol. 39), nattage 

des galeries de l’hôtel de Giac (fol. 75), commande de mobilier au 

huchier Guillaume Cirace (fol. 34, 75v° et 76). 

n° 251, registre, 139 feuillets, comptes d'Etienne Valée (1er janvier 

1370 – 31 décembre 1373). Le sculpteur Jacques de Chartres 

accompagne Jean de Berry à Clermont (fol. 28v°). Livraison de quatre 

grandes pierres de Charly (Berry) au maçon Jean Bertaut pour faire 

réaliser des statues dans la chapelle fondée parle duc dans la 

                                                
2551 Favier Jean, Les archives Nationales, état général des fonds, t.I, l’Ancien Régime, Paris, Arch. 
nat., 1978, p. 268-269. 
2552 Toulgoet-Treanna (comte de), « Les comptes de l’hôtel du duc de Berry, 1370-1413 », Mémoires 
de la Société des Antiquaires du Centre, t. XVII, 1889-1890, p. 65-175.   
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cathédrale de Bourges (fol. 34v°). Ce même maçon installe un 

« chaffaut » pour asseoir une statue de la Vierge dans la chapelle ;  

Drouet de Dampmartin fait poser des barres de fer pour les 

verrières2553 ; travaux du charpentier Colin de Villars et de Pierre le 

verrier à l’hôtel de l’archevêque de Bourges (fol. 35). Jean de Berry 

fait livrer des canons pour la Grosse Tour de Bourges et Drouet de 

Dampmartin achète soixante « petits oiseaux » à mettre dans la volière 

de la chambre à parer du duc à Clermont (fol. 46v°). Ce compte 

mentionne également à plusieurs reprises Jean Mondrin, le jardinier 

du château de Mehun-sur-Yèvre (fol. 34v°-35v°).  

n° 252, registre, 182 feuillets, comptes de Nicolas Mengin (1er janvier 

1374 – 31 décembre 1378). Défraiement donné à Jean de Nouviau et 

Jean de Metz, maçons et valets de Guy de Dampmartin pour aller 

rejoindre leur maître à Paris depuis Poitiers, mai 1375 (fol. 61v°). 

Commandes faites au peintre Guillaume des Champs pour peindre une 

tête de cerf pour la cheminée de la chambre à parer du château de 

Mehun-sur-Yèvre, 4 et 10 octobre 1375 (fol. 66v°). Défraiement 

accordé à Drouet de Dampmartin, concierge de l’hôtel du duc à Paris, 

pour des travaux de réparation, les 27 janvier (fol. 167) et 11 avril 

1378 (fol. 145). Travaux de charpenterie au château de Lusignan (fol. 

167v°). 

n° 253, registre, 98 feuillets, compte de Jean de Rully (1er mai 1398 – 

28 février 1399). Aucune référence ne concerne la construction. 

n° 254, registre, 140 feuillets, comptes de Jean Hermant (1er mars 

1399 – 1er septembre 1401). Mention de menus travaux entrepris dans 

la basse cour du donjon de Mehun-sur-Yèvre (août 1400), (fol. 61). 

n° 255-257b : comptes de payeurs des œuvres de Jean de Berry (1382-1388). 

Cette volumineuse documentation (226 feuillets) représente la plus 

importante source pour l’histoire de la construction sous le principat de Jean 

de Berry. Parce qu’il s’agit pour la plupart de registres incomplets, une étude 

codicologique précéda la saisie des données afin de déterminer au mieux les 
                                                
2553 La transcription que fait Françoise Lehoux de ce passage (op. cit., t. I, p. 245, note 1) est erronée. 
Il faut bien lire « verrieres » et non « voustes ».
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lacunes. Cette investigation exigeait d’avoir accès aux volumes originaux  ce 

qui fut exceptionnellement autorisé par M. Bruno Galland, conservateur 

général des Archives nationales, que je tiens à remercier. Cette consultation, 

particulièrement fructueuse, permit la mise en évidence des lacunes, mais 

également de données qui n’avaient pas été microfilmées que ce soit par 

omission ou parce qu’elles n’avaient visiblement pas retenu l’intérêt du 

service de reprographie. 

n° 255, 46 feuillets, parchemin, fragment du compte de Jean de 

Savignon, payeur des œuvres du palais de Riom (1er août 1382 – 1er

août 1384). Il s’agit du seul compte d’œuvre ayant conservé sa 

couverture originale. Celle-ci (260 x 325 mm ; rabat de 15 mm) est 

faite de cuir et sa reliure est maintenue par cinq charnières (15 mm de 

large) de cuir cousues par des coutures de cuir rouge piquées en croix. 

Sur la couverture est collée une étiquette de parchemin (135 x 65 

mm) : « Ce sont lez comptes Jehan de Savignon payeur des œuvres du 

palais de Riom qui contiennent deux ans commençant le premier jour 

d’ahoust l’an mil IIIc IIIIxx et deux et finissent semblable jour l’an 

mil IIIc IIIIxx et quatre ». 

Le compte est incomplet. Le premier cahier en fut retiré et se 

trouve actuellement réuni au manuscrit 11488 du Fonds français de la 

Bibliothèque nationale. Les cahiers restant demeurent reliés entre eux 

et sont correctement ordonnés comme le prouve les signatures 

(numérotation de chacun des cahiers) portées sous la forme d’un 

chiffre romain en minuscule. Je livre ci-après le résultat de l’étude 

codicologique (voir Figure 68). 

Le premier cahier du registre KK 255 était donc le deuxième du 

compte original. Son bifeuillet2554 extérieur a été retiré occasionnant 

ainsi la perte d’un feuillet au tout début (avant le fol.1, semaine du 1er

avril 1383) ainsi qu’à la fin de ce cahier (après le fol. 6v°, semaine du 

27 juillet 1383). 

                                                
2554 voir note 1786 et voir Lemaire Jacques, Introduction à la codicologie, Louvain-la-Neuve, Institut 
d’études médiévales, 1989. 
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Le premier feuillet du cahier suivant2555 a également été retiré 

(avant le fol. 7), mais pas son pendant (fol. 13) qui est resté collé sur 

un talon. Il en résulte donc une lacune avant le fol. 7. A cet endroit, 

commençait l’exercice 1383-1384. 

Une autre lacune intervient dans le sixième cahier2556 : le 

bifeuillet intérieur a été coupé en son centre, et seul subsiste sa partie 

droite (fol. 42). Il manque les dépenses de la semaine du 26 juin 1384 

coupée au milieu d’un long chapitre consacré à des journées de 

charretiers.  

Du septième et dernier cahier2557, il ne reste que le premier 

feuillet marquant le commencement des travaux baillé en tâche qui 

occupent ordinairement la fin des comptes d’œuvres.

Le compte orignal de Jean de Savignon contenait donc au moins 

huit cahiers. Onze feuillets en ont été soustraits.

n° 256, 257a et 257b, volume de 186 feuillets parchemin résultant de 

la réunion de trois comptes d’Etienne Gervais, payeur des œuvres du 

château et du palais de Poitiers. n° 256 : 8 février 1384 – 12 février 

1385. n° 257a : 12 février 1385 – 10 février 1386. n° 257b : 12 

février 1386 – 10 février 1387. Cet ensemble constitue la plus 

importante série comptable de notre étude. Ce volume regroupait à 

l’origine un compte supplémentaire comme en témoigne l’indication 

portée sur la couverture : « Batiments du duc de Berry du 9 fevrier 

1383 (n.s.) au 10 fevrier 1387 (n.s.) ». Le compte commençant au 9 

février 1383 a été retiré. Il n’en reste aujourd’hui que le premier cahier 

inséré dans le manuscrit n° 20686 du Fonds français de la 

Bibliothèque nationale2558.  

La reliure des trois comptes fut réalisée à l’aide de moyens de 

fortune. La couverture est en fait celle du quatrième compte 

(commençant au 12 février 1386(ns)) se présentant sous la forme 

                                                
2555 Troisième cahier du compte original. 
2556 Septième cahier du compte original. 
2557 Huitième cahier du compte original. 
2558 BnF, ms fr. 20686, fol. 13-20v°. Ce manuscrit contient également le premier feuillet du dernier 
compte d’Etienne Gervais - 11 février 1387 – 29 février 1388 – (Ibid., fol. 21-21v°) qui ne faisait pas 
partie du volume conservé aux Archives nationales. 
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d’une épaisse feuille de parchemin. Elle est aujourd’hui attachée au 

moyen d’un adhésif, mais elle conserve nettement les anciennes traces 

de piquage semblable au compte KK 255. On lit clairement l’ancien 

titre du XIVe siècle : « Le compte de messire Estienne Gervais de un 

an commençant le XIIe jour de fevrier l’an IIIIxx et cinq et fenissent 

le Xe du dit mois l’an IIIIxx et six ». L’inscription médiévale portée 

au verso de la couverture n’avait jusqu’à présent jamais attiré 

l’attention des historiens et n’a d’ailleurs pas été microfilmée. Il s’agit  

pourtant d’une mention exceptionnelle malheureusement très effacée : 

la balance établie par Etienne Gervais avant l’audition du compte. Elle 

montre notamment que la gestion des chantiers du prince était bien 

plus saine que  ce qu’on avait bien voulu en dire jusqu’à présent et les 

supposés déficits résultaient en réalité d’une réécriture comptable 

opérée par les agents de la Chambre des comptes de Bourges (voir p. 

314 et sq.). 

n° 256 : 56 feuillets, compte incomplet, (8 février 1384 – 12 

février 1385). Le compte était divisé en deux « grosses » de six mois 

chacune. Le premier cahier de ce compte est aujourd’hui conservé 

dans le manuscrit n° 20686 du Fonds français de la Bibliothèque 

nationale2559. Le registre KK 256 conserve la deuxième grosse allant 

du mois de la fin du mois d’août 1384 au mois de février 13852560. Les 

cahiers sont correctement reliés et ordonnés comme le prouvent les 

signatures portées sur les premiers feuillets de chaque cahier sous la 

forme d’une lettre minuscule inscrite selon l’ordre alphabétique. La 

présence de ces signatures met notamment en évidence la quantité de 

données perdues car le premier cahier du KK 256 (fol. 1-8v°) était en 

fait le septième du compte original2561. Le premier feuillet (fol. 1) 

montre les traces d’une ancienne écriture perpendiculaire à l’actuelle 

et qui fut grattée. Ce palimpseste témoigne d’une pratique rarement 
                                                
2559 BnF, ms fr. 20686, fol. 9-12v°. Les données codicologiques sont parfaitement cohérentes entre les 
deux dépôts. 
2560 IIda grossa, summa mesum augusti, septembris, octobris, novembris, decembris, januarii et 
februarii (…) (Arch. nat., KK 256, fol. 54v°).  
2561 La signature « g » est malheureusement cachée par l’adhésif qui maintient la couverture. On peut 
néanmoins affirmer que ce cahier précédait bel et bien le suivant, noté « h », par la parfaite cohérence 
chronologique des dépenses portées sur les deux cahiers. 
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rencontrée dans les comptes d’œuvre qui sont d’ordinaire des 

documents à la facture soignée.  Les six cahiers suivants, 

respectivement huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et 

treizième cahiers du registre original2562 sont tous entiers. Le registre 

original comportait donc treize cahiers soit 104 feuillets ce qui est 

précisément le nombre indiqué aux dépenses pour frais d’écriture à la 

fin du compte (fol. 56v°).  

n° 257a : 39 feuillets, compte incomplet, (12 février 1385 – 10 

février 1386). Ce compte marque une rupture dans la pratique 

d’Etienne Gervais. Avec le net accroissement de l’activité du chantier, 

le payeur des œuvres prend le parti de rassembler dans sa comptabilité 

les dépenses par poste et omet volontairement les détails (noms et 

salaires de chacun des ouvriers, détails des dépenses communes) qui 

alourdissaient le contenu des feuillets de manière considérable. Les 

signatures (ordre alphabétique), permettent aisément de mettre en 

évidence les lacunes du compte. Les quatre premiers cahiers, indiqués 

par les lettres a, b, c et d, sont complets (fol. 1-32v°). En revanche 

l’absence des cahiers marqués e, f et g se traduit par la perte des 

données des semaines entre le 4 septembre 1385 et le 21 février 1386. 

Le « h » indiqué sur le dernier cahier signifie donc que le compte 

original en comportait huit au total ce que confirme la mention se 

rapportant aux frais stipulant l’existence de 64 feuillets à l’origine 

(huit cahiers de huit feuillets). Le huitième et dernier cahier a perdu un 

feuillet (après le fol. 37). En fait il s’agit du pendant du fol. 35 (avant 

dernier bifeuillet) coupé peu après la reliure, une sorte de talon collé 

(au verso du fol. 37) qui s’aperçoit assez difficilement. La disparition 

de ce feuillet a pour conséquence que le total des sommes indiquées 

pour le chapitre des dépenses pour marchés ne correspond pas à la 

somme des alinéas concernés : il manque 9 £. La consultation de 

l’original a également mis en évidence l’omission du fol. 37 lors du 

microfilmage2563. 

                                                
2562 Signatures allant de la lettre « h » à « n ». 
2563 Le cliché du fol. 38v° apparaît deux fois dans le microfilm en lieu et place du fol. 36v°. 
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n° 257b : 85 feuillets, compte complet (12 février 1386 – 10 

février 1387). Ce compte est l’unique registre qui nous soit parvenu 

complet. Il contient onze cahiers portant tous une signature allant de la 

lettre « a » à « l ». Ce compte est conçu selon le même schéma 

(mentions succinctes groupées par poste de dépenses) que le compte 

précédent. Il faut signaler que le fol. 74 a été omis lors du 

microfilmage du registre. Le onzième et dernier cahier est constitué de 

deux bifeuillets reliés ensemble formant un petit cahier (fol. 81-84v°) 

auquel s’ajoute un dernier feuillet (fol. 85) dont le talon est pris dans 

la reliure. Les frais d’écriture indiquent bien un nombre de « 85 

feuillets » ; il n’y a donc aucune lacune dans ce registre.  

c) Monuments ecclésiastiques (séries L et 
LL) 

Principalement mentionnés par Françoise Lehoux dans son étude du Bourg 

Saint-Germain-des-Près2564. Je donne ici les articles se rapportant à l’hôtel de Nesle 

(Fonds de Saint-Germain-des-Prés). 

n° 774, n° 105, Jean de Berry fait acheter deux tuileries d’une contenance de 7,5 

arpents situées dans le bourg de Saint-Germain-des-Prés, par l’entremise du 

conseiller royal François de Salle, pour la somme de 50 francs d’or (13 janvier 

1386). Sur le terrain ainsi acquis, Jean de Berry fit construire le Séjour de Nesle. 

n° 805, n°1, Jean de Berry échange avec les religieux de Saint-Germain-des-Prés 

l’hôtel de Navarre contre la rente de 9 £ 9 s. 4 d. p. qui leur était due pour l’hôtel et le 

séjour de Nesle (2 avril 1398). 

                                                
2564 Lehoux Françoise, Le bourg de Saint-Germain-des-Prés, des origines jusqu’à la fin de guerre de 
Cent Ans, Paris, l’auteur, 1951 
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d) Papiers domaniaux séquestrés des 
princes du sang (série R) 

R1 : apanage d’Artois. Ensemble de pièces relatives au gouvernement du comte 

d’Artois (Picardie et Ponthieu, dans la région parisienne, en Touraine et Berry, en 

Poitou, Angoumois, Saintonge, en Auvergne, en Normandie). 

n° 398, comptes des dépenses d’entretien. Cette liasse contient un devis et des 

plans d’un projet d’installation d’une manufacture de toiles dans deux 

anciennes salles du château de Mehun-sur-Yèvre (1er juillet 1786). En dépit 

de la ruine avancée du château, l’intendant préconise d’investir les lieux 

plutôt que de vendre les matériaux, ce qui serait, selon ses termes, 

« une opération sans succès ». La mise en ligne du répertoire numérique de la 

sous série R1 a permis la mise au jour de ces documents. 

n° 487-489, 3 volumes, papier, copie du « Grand Gauthier » (aveux rendus 

par les vassaux de Jean de Berry de 1392 à 1412) par Vincent père et fils, 

feudistes (1784-1785). Cet article est cité par René Lacour2565, mais depuis, la 

série fut reclassée ; les références données ici correspondent aux cotes 

actuelles. Le premier volume du « Grand Gauthier » contient l’aveu de Léger 

de Thorigné (8 décembre 1404) assorti de plusieurs obligations domestiques 

qui fournissent une description des salles du palais de Poitiers (R1  487, p. 

152). Un sondage opéré dans le même volume permit de retrouver l’aveu 

d’un certain Guillot de Dampmartin (1409 et 1411, Ibid., p. 213-215), dont il 

est pour l’heure impossible de savoir s’il s’agissait du fils du général maître 

des œuvres (voir p. 401 et sq.). 

e) Biens des établissements religieux (série 
S) 

Jean de Berry légua l’hôtel de Bicêtre au chapitre Notre-Dame de Paris. Les 

documents laissés par les religieux, chargés d’entretenir la bâtisse, sont de précieuses 

                                                
2565 Lacour René, Le gouvernement de l’apanage de Jean, duc de Berry, 1360-1416, Paris, Les presses 
modernes, 1934, p. 152-153.  
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sources. Certaines d’entre elles étaient restées inédites jusqu’à leur publication par 

Florian Meunier2566. 

n° 192, titres relatifs aux biens ruraux du chapitre Notre-Dame de Paris, pièces 

relatives à d’importants travaux menés à Bicêtre (1628). 

n° 193, acte de 1554 décrivant les dépendances de l’hôtel de Bicêtre. 

n° 6501, n° 15, don de l’hôtel de Navarre fait par Charles VI à Jean de Berry 

(mars 1398). 

Il reste bien évidemment d’autres fonds potentiellement intéressants. On connaît, 

depuis les travaux d’Henri Stein, Robert Favreau ou plus récemment de Florian 

Meunier et Stephan Gouzouguec, l’importance des archives du Parlement pour 

l’histoire de la construction. Dans le cas des constructions de Jean de Berry, ce fonds 

est resté insuffisamment exploité2567. L’histoire de l’hôtel de Nesle, dont la destinée 

perdure jusqu’au XVIIe siècle, a justifié quelques sondages dans les archives 

notariales du Minutier central de Paris, essentiellement par le biais des inventaires 

thématiques2568 et par la récente publication d’Etienne Hamon, consacrée à l’art et 

l’architecture à Paris avant 15152569. 

                                                
2566 Meunier Florian, « Le renouveau de l’architecture civile sous Charles VI…, p. 219-246.  
2567 Une pièce des Archives du Parlement est citée par Alfred de Champeaux et Paul Gauchery dans 
Les travaux d’art…, p. 33. Elle concerne des travaux à Bicêtre en 1413 (Arch. nat., X1a, 1478). C’est 
également dans les archives du Parlement de Paris que Robert Favreau découvrit une plaidoirie 
identifiant les statues de la tour Maubergeon (voir note 408). 
2568 Coyecque Ernest, Recueil d’actes notariés relatifs à Paris et ses environs au XVIe siècles, t. I, 
1498-1545, Paris, Imp. nationale, 1905. Jurgens Madeleine, Documents du Minutier central 
concernant l’histoire de la musique, 1600-1650, Paris, SEVPEN, 1967. Fleury Marie-Antoinette, 
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs, 1600-1650, Paris, 
SEVPEN, 1969. Grodecki Catherine, Documents du Minutier central des notaires de Paris, Histoire de 
l’art du XVIe, 1540-1600, Paris, Archives nationales, 1985-1986, 2 vol.  
2569 Hamon Etienne, Documents du Minutier central des notaires de Paris. Art et architecture avant 
1515, Paris, Archives nationales, 2008. 
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C. Dépôts départementaux et municipaux 

Les fonds départementaux et municipaux exposés ci-dessous ont été sondés au-

delà des vérifications d’usage. La numérisation des instruments de recherche, voire la 

mise à disposition des lecteurs d’index onomastiques ont grandement facilité la 

recherche. Pour autant, il fallut opérer des choix et il demeure encore de nombreuses 

pistes encore vierges et mentionnées en tant que telles ci-après. 

1. Archives départementales du Cher 

Les Archives départementales du Cher représentent encore aujourd’hui le 

principal fonds documentaire légué par l’ancien gouvernement de Jean de Berry. 

Elles ont mobilisé la plus grande part des sondages.  

a) Administration provinciale (série C)2570

C 685-1088, Bureau des finances 

n° 787, 107 pièces papier, dépenses pour travaux aux édifices publics (1602-

1637). Devis et baux d’adjudications des travaux pour réparations : les 

château de Mehun-sur-Yèvre et de la Salle-le-Roy ; la Grosse Tour de 

Bourges et le palais royal de Bourges. Inventaire mobilier de la dite  Grosse 

Tour (1616-1618). n° 788, 91 pièces papier, dépenses pour travaux aux 

édifices publics (1638-1758). Devis et adjudications des réparations à faire 

aux logis du roi, Grosse Tour de Bourges, bureau des finances, palais et 

prisons de Bourges, etc. Ces deux liasses volumineuses ont été dépouillées 

d’après les entêtes portés par les archivistes au dos des documents. 

n° 812, 139 feuillets papier, « livre de Guillaume Anisson, clerc des fiefs » : 

fois et hommages, aveux et dénombrements rendus pour les Grosses Tours de 

Bourges, de Dun-le-Roi, de Concressault, de Graçay, de Vierzon, de Mehun-

sur-Yèvre et d’Issoudun (1398), transcription faite d’après l’original de la 

                                                
2570 Boyer Hippolyte, Archives Départementales du Cher, Archives civiles, séries B (fin), C, D, E (1ère

partie), Bourges, H. Sire, t. II, 1885. 
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Chambre des comptes de Paris en 1723. Ce livre contient plusieurs aveux 

intéressants notamment ceux du sculpteur et valet de chambre Jean de 

Cambrai, 28 octobre 1390 (fol. 10) et du maçon Jean de Huy, 28 octobre 

1390 (fol. 11-12 et 17v°-18). 

b) Clergé séculier (série G)2571.

7 G 175, censier de Saint-Pierre-le-Puellier (1426). Cette référence contient bien 

évidemment un certain nombre de renseignements quant aux artistes de Jean de 

Berry qui s’étaient installés dans cette paroisse : Jean de Cambrai (fol. 14v° et 

17v°) et Guy de Dampmartin (fol. 16v°). 

7 G 309, fonds Notre-Dame-de-Sales. Cette liasse contient une pièce intitulée 

« Maisons de la paroisse Notre-Dame-de Montermoyen qui furent détruites 

pour l’aisement (sic) de la Grosse Tour de Bourges » (1388-1428). Cette pièce 

fut éditée par Louis Raynal dans son Histoire de Berry2572.  

8 G 1166, compte du temporel de Saint-Etienne de Bourges (XVe siècle). Ce 

compte fut couvert par deux bifeuillets de parchemin arrachés au compte 

d’Hugues Meschin2573, payeur des œuvres du palais de Bourges, commençant le 

1er mai 1381 et finissant le 1er mai 1382. Ce document fut découvert et publié par 

l’archiviste Paul Cravayat au milieu du XXe siècle2574. Ces deux feuillets furent 

cousus sur leur grande largeur pour former un ensemble de forme carrée, puis 

pliés une première fois sur la ligne de couture et une seconde fois sur la ligne 

que formait leur ancienne reliure. Enfin les bords extérieurs ont été repliés pour 

former un rabat (50-70 mm). 

                                                
2571 Gandilhon Alfred (de), Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, 
archives ecclésiastiques, série G, t. I, (Archevêché de Bourges 1ère partie), Bourges, Archives 
départementales du Cher, 1931. Cravayat Paul, Série G, Clergé séculier répertoire numérique, 
Conseil Général du Cher, Bourges, Tardy, 1981. 
2572 Raynal Louis, Histoire du Berry, Paris, Guénégaud, 1972, t. II, pièce justificative n° LXIX. 
2573 L’étude codicologique est sans ambiguïté, il s’agit bien d’un registre de Huguenin Meschin. Le 
système de paragraphage, de justification, les lettrines, les abréviations sont les mêmes que celles du 
ms fr. 20686 fol. 8-8v°. Les autres données codicologiques confirment cette hypothèse. 
2574 Cravayat Paul, «Fragment d’un compte de l’œuvre de Palais de Bourges, 1381-1382 », Mémoires 
de l’Union des Sociétés Savantes de Bourges, t. IV, années 1953-1954, publication en 1955, p. 7-23. 
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L’analyse des ces deux documents montre qu’ils provenaient de deux 

cahiers différents du même compte. Le premier bifeuillet est déplié sur la face 

poil du parchemin et présente deux dates. Celle de droite est plus récente. La 

grande différence entre les dates (5 août 1381 et 23 octobre 1381) montre qu’il 

s’agit du bifeuillet externe au cahier2575. Les dates portées sur le premier 

bifeuillet sont les suivantes : 29 juillet 1381-5 août 1381 (fol. 1) ; 5 août – 12 

août [interruption] (fol. 1v°) ; 14 octobre 1381 – 21 octobre 1381 (fol. 2) ; 21 – 

28 octobre 1381 (fol. 2v°). Cette grande différence de dates (trois mois) 

enregistrée sur un seul et même cahier plaide en faveur d’une faible activité en 

régie du chantier à ce moment.  

Sur le deuxième bifeuillet, les dates se suivent parfaitement, il ne peut donc 

s’agir que du bifeuillet interne au cahier. Voici les dates : 2 décembre 1381 – 4 

janvier 1382 (fol. 3-4v°). 

8 G1436-2689, fonds du chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges uni au 

chapitre Saint-Etienne en 1757. Ce fonds, riche de 1253 références, ne dispose 

pas d’un inventaire particulier, mais il a déjà fait l’objet de nombreux 

dépouillements et publications (Champeaux et Gauchery, Françoise Lehoux, 

Jean-Yves Ribault, Clémence Raynaud) ; seules les références intéressant la 

constructions sont mentionnées ci-dessous. 

n° 1448, deuxième liasse relative à la fondation de la Sainte-Chapelle, (1392-

1405). Cette liasse contient deux feuillets de papiers reliés entre eux et 

comptabilisant les compensations dues par Jean de Berry pour les rentes de 

maisons, jardins et places promises à la destruction en raison des travaux de 

la Sainte-Chapelle (fol. c). L’une d’entre elles, située sur la censive du 

chapitre de Notre-Dame-de-Monter-Moyen, était occupée par Drouet de 

Dampmartin. Jean-Yves Ribault pense la graphie de ce document non daté est 

compatible avec la période 1375-13802576. Pour notre part, les faits qu’il 

relate paraissent davantage compatibles avec la décennie 1390 c'est-à-dire à la 

                                                
2575 Le côté chair de ce bifeuillet confirme cette hypothèse : la partie droite (fol. 1v°) continue la 
semaine du 5 août, la partie gauche montre la semaine du  21 octobre (elle précède donc celle du 23 
octobre). 
2576 Ribault Jean-Yves, « Les maîtres d’œuvre de la Sainte-Chapelle de Bourges », in Le palais et son 
décor au temps de Jean de Berry…, p. 26-27. 
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mise en chantier de la Sainte-Chapelle et à l’installation à Jargeau de Drouet 

de Dampmartin (1392). 

n° 1459bis, obituaire de la Sainte-Chapelle de Bourges, 55 feuillets parchemin 

(XVe siècle). Cet ouvrage longtemps disparu fut récemment acquis par le 

Conseil général du Cher et déposé dans le fonds de la Sainte-Chapelle2577. 

n° 1620, compte de réparation au clocher de la Sainte-Chapelle 1531-1532.  

n° 1621, liasse regroupant les mémoires des dégâts occasionnés par 

l’incendie du palais du 31 juillet 1693 et contenant une très précieuse 

élévation de la face nord de la Sainte-Chapelle. 

n° 1622, documents concernant les réparation des couvertures, des terrasses, 

et de la galerie du comble de la Sainte-Chapelle (1549-1781) et dont de longs 

extraits ont été édités par Philippe Goldmann2578. 

n° 1632, comptes de recettes et dépenses du chapitre de la Sainte-Chapelle 

(1402-1755). 

n° 1633, comptes du chapitre de la Sainte-Chapelle (1406-1407). Ces 

comptes, dépouillés par Clémence Raynaud, confirment la présence des 

apôtres sculptés à cette date (fol. 31v°)2579. 

n° 1844, chemise n°15, titres de la Sainte-Chapelle relatifs à la paroisse 

Saint-Hippolyte, maisons à Bourges rue du Tambourin d’argent côté droit en 

montant (1411-1671). Concession du duc de Berry faite aux chanoines de la 

Sainte-Chapelle de plusieurs places sur lesquelles le prince faisait prendre des 

pierres pour les travaux du château de Mehun-sur-Yèvre et du palais de 

Bourges (1411 et 1413). Le document de 1413 a été édité par Hippolyte 

Boyer2580. 

n° 1952, (titre scellé 224) indiquant que la chapelle était « nouvellement 

érigée » en 1401 ; cité par Jean-Yves Ribault2581. 

                                                
2577 Jeay Claude, « Le Livre des messes et la liturgie à la Sainte-Chapelle », in Une fondation 
disparue…p. 40, note 9. 
2578 Goldman Philippe, « La Sainte-Chapelle à l’épreuve de l’histoire : dégâts, travaux et destruction 
(XVe-XVIIIe siècles) », in Une fondation disparue…, p. 50-52. 
2579 Raynaud Clémence, «La Sainte-Chapelle et le complexe palatial : chronologie de la 
construction », in Une fondation disparue…, p. 104, note 16. 
2580 Boyer Hippolyte, Les enceintes de Bourges, Bourges, H. Sire, 1889, p. 83-87. La référence donnée 
par l’auteur précédait le classement de la série G.
2581 Ribault Jean-Yves, «André Beauneveu et la construction de la Sainte-Chapelle de Bourges, 
précisions chronologiques », in Actes des journées internationales Claus Sluter, Dijon, Association 
Claus Sluter, 1992  p. 243, note 17. 
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n° 2119-2188, registres parchemin et pièces diverses, comptes recettes et 

dépenses de la baronnie de Graçay (1372-1790). Afin de réunir le temporel 

nécessaire à la fondation de la Sainte-Chapelle, Jean de Berry céda entre 

autres en 1405 la terre la Baronnie de Graçay (Cher) au chapitre. Pour cette 

raison, le fonds de la Sainte-Chapelle possède une importante collection de 

pièces et de registres comptables relatifs à ce domaine y compris pour les 

décennies ayant précédé la donation. Par conséquent les quatorze comptes 

couvrant le principat de Jean de Berry (1372-1416), sans autres équivalents, 

constituent une formidable opportunité de connaître le détail de la gestion 

d’un de ses domaines. Deux études furent consacrées à ce fonds. Tout 

d’abord Alfred de Gandihlon dans un article dont les références précèdent le 

reclassement de la série G2582. Enfin plus récemment par Françoise Michaud-

Fréjaville2583. Ces deux contributions s’attachant principalement à retracer 

l’histoire économique du domaine, la comptabilité n’avait pas encore été 

exploitée dans son ensemble en ce qui concerne plus spécifiquement le 

patrimoine bâti. Tous les registres furent dépouillés et les données saisies, 

comme les comptes d’œuvre sur une base de données. Ce dépouillement a 

permis de mettre en évidence l’un des aspects les plus mal connus de la 

maîtrise d’ouvrage de Jean de Berry : l’entretien des ouvrages par ses agents 

domaniaux. 

n° 2119 (1372-1379) 

n° 2120 (1389-1394) 

n° 2121 (1395-1396) 

n° 2122 (1397-1398), ce compte contient un cahier rédigé à part de 28 

feuillets (fol. 64-82v°) qui comptabilisent des dépenses 

exceptionnelles pour les œuvres et réparations faites à l’hôtel de 

Genouilly ordonnées par la duchesse et conduites par Jean Guérart le 

lieutenant de Drouet de Dampmartin (septembre-octobre 1397).  

n° 2123 (1399-1400) 

n° 2124 (1400-1401) 

                                                
2582 Gandilhon Alfred (de), « Les terres de Vatan et de Graçay, et Jean de France, duc de Berry (1370-
1405), Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, t. 30, 1907, p. 55-86. 
2583 Michaud-Frejaville Françoise, « Enchères et enchérisseurs à Graçay au temps du duc Jean (1372-
1394) », Cahiers d’Archéologie et d’Histoire du Berry, 1983,  n°75, p. 15-39 et « La Baronnie de 
Graçay du duc Jean aux chanoines de la Sainte-Chapelle », Ibid., 1988,  n°89, p. 17-24. 
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n° 2125 (1404-1405) 

n° 2126 (1406-1407) 

n° 2127 (1407-1408) 

n° 2128 (1409-1411) 

n° 2129 (1411-1412) 

n° 2130 (1411-1412) 

n° 2131 (1412-1413) 

n° 2132 (1415-1416) 

n° 2189, pièces justificatives de comptes (1412-1426). La consultation 

de cette référence n’a pas été probante 

c) Documents entrés par voie extraordinaire 
- Dons et achats (série J) 

31 J 1-12,  papiers de Charles de Laugardière donnant une description inédite de la 

Sainte-Chapelle de Bourges par Davié (XVIIIe siècle). Cité par Clémence 

Raynaud2584. 

36 J 2, bibliographie du duc Jean de Berry.  

36 J 28-29, deux cartons réunissant les papiers, documents photographiques et 

dessins de l’architecte érudit Paul Gauchery à propos de ses recherches sur Jean de 

Berry. Ces documents sont complétés par ceux collectés par son neveu Robert 

Gauchery architecte en chef des Monuments Historiques. Ce fonds, d’une très grande 

richesse, s’avère très intéressant pour qui veut reconstituer la genèse de l’ouvrage Les 

travaux d’art réalisés pour Jean de France duc de Berry (1894). On retient 

notamment l’importance de la correspondance contenue dans ces deux cartons et qui 

témoigne des recherches effectuées à partir de 1886 par les deux historiens pour 

réunir la documentation nécessaire aux monographies qu’ils consacrèrent aux 

monuments du prince. Elle permet notamment de retrouver les sources et les cotes 

                                                
2584 Raynaud Clémence, La Sainte-Chapelle de Bourges, une fondation de Jean de France, duc de 
Berry, Ecole du Louvre, Mémoire de troisième cycle sous la direction d’Alain Erlande-Brandenburg, 
1996, vol. 2, p. 235. 
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d’archives non précisées dans l’ouvrage de 1894. Le dépouillement de ce fonds très 

instructif est néanmoins resté sommaire ; il mériterait certainement d’être poursuivi. 

36 J 28, carton 1 : 

Chemise sans titre : travaux et lettres d’Anne Liebreich († 1941) 

spécialiste de la sculpture de la fin du XIVe siècle qui avait entrepris 

de rapprocher les productions artistiques de Bourges et de 

Cologne2585. 

Chemise « duc Jean » : épreuves corrigées de Travaux d’art… , 

copie d’un « acte du 7 avril 1559 relatif à des réparations faites à la 

Sainte-Chapelle, aux moulins et aux maisons canoniales à Bourges, 

propriétés du chapitre » ; fac-similé de trois vues cavalières « des viels 

batiments qui sont derrière l’Annonciale à Bourges 1693 ». 

Chemise « correspondance générale ».

Chemise « Les travaux d’art exécutés pour Jean de France ». Notes 

et document relatifs à la publication, clichés, appendice 

manuscrit, correspondance, comptes-rendus de presse ». On trouve 

notamment une correspondance entre Paul Gauchery, Alfred de 

Champeaux et l’archiviste orléanais Paul Leroy qui découvrit les 

pièces relatives à Drouet de Dampmartin dans les archives notariales 

de Jargeau. 

Chemise « palais de Bourges », plusieurs transcriptions de devis du 

XVIIe siècle. Epreuves corrigées des articles publiés dans les 

Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre. 

Chemise « Sainte-Chapelle de Bourges ». On rencontre notamment 

une note trouvée dans les papiers du père de Paul Gauchery : « les 

plombs de la Sainte-Chapelle ont été vendus entre le 13 mai et le 27 

octobre 1759 à divers particuliers (pour un poids de 41583 livres) ». 

Chemise « tombeau de Jean de Berry recherche des statuettes de 

pleurants : lettres de Champeaux, de MM. de Vogüe, Enlart, 

Benguy, Supplisson, Chenu, de Shickler, Andrieu, de Méloizes. 

Notes sur la restitution », chemise non dépouillée. 

                                                
2585 A ce propos voir son article posthume « Relations artistiques entre la cour de Jean, duc de Berry, à 
Bourges et la ville de Cologne », Cahiers d’Archéologie et d’Histoire du Berry, t. 31, 1985, p. 39-45. 
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Chemise « Sainte-Chapelle de Riom. Vitraux, plans de l’édifice 

avec les sujets. Correspondance avec M. Fourgous avoué à Riom 

au sujet des dessins du peintre-verrier Thevenin, photographies», 

chemise non dépouillée. 

36 J 29, carton 2

Chemise « Riom, préparation du Congrès Archéologique de 

France, 1913 »2586. Chemise non dépouillé. 

Chemise « château de Concressault », dossier très complet 

contenant des descriptions et des croquis fort précieux étant donné 

l’état de ruine avancé du château actuel2587. 

Chemise « châteaux de Genouilly, Mehun-sur-Yèvre, Bicêtre, 

Jouy, de Nonette, le séjour de Nesle », correspondance avec Charles 

Barbarin à propos des statues de l’ancienne chapelle du château de 

Mehun-sur-Yèvre. Correspondance avec Henri Salveton propriétaire 

du château de Nonette et auteur d’une monographie publiée en 

19272588. 

Chemise « Jean de Berry, la Basse-Marche et la famille ». Chemise 

dépouillée en partie. 

Chemise de correspondances diverses. Chemise non dépouillée. 

d) Fonds divers - Dons et acquisitions (série 
F) 

n° 222, papiers du docteur Mirpied contenant pièces relatives aux possessions 

berruyères de Guy de Dampmartin, publiées en 1903 par Jacques Soyer2589. 

                                                
2586 Gauchery Paul, « La Sainte-Chapelle de Riom », Congrès Archéologique de France, Moulins-
Nevers, 1913, t. 80, 1916, p. 156-164. 
2587 Le fonds de documents figurés des Archives départementales du Cher conserve des photographies 
du château (4 Fi Concressault n°1-2). 
2588 Salveton Henri, Histoire de Nonette, Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis, 1927. 
2589 Soyer Jacques, « Documents inédits sur le séjour et la demeure à Bourges de divers artistes », 
Mémoires de la Société Archéologique du Centre, t. 27, 1903, p. 305-328. 
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2. Archives départementales du Puy-de-Dôme 

Il n’y a pas d’inventaire imprimé pour les fonds anciens en dehors de la série C 

du fonds des Archives communales de Montferrand. De plus un récent 

déménagement des fonds, ainsi que des modifications de cotes, rendent difficiles les 

vérifications et les sondages, notamment pour l’ancienne sous série du Tiers Etat (5 

C). Les références consultées proviennent pour la plupart des contributions de 

Josiane Teyssot, Marie Whiteley, Brigitte Kurmann-Schwarz et Pierre Sanchez. 

D’autres, restées inédites jusqu’à ce jour, m’ont été aimablement signalées par 

Marie-Astrid Zang, chargée de conservation. Enfin quelques sondages ont été 

effectués dans le fonds de la Sainte-Chapelle de Riom encore non inventorié.  

a) Cours et justice (Série B) 

Procédures du district de Riom (RI). Marie-Astrid Zang a attiré mon attention sur 

ce fonds qui regroupe des procédures qui étaient restées dans les archives de districts 

avant d’être réunies à la série B lors du déménagement des Archives départementales 

du Puy-de-Dôme en 1990. Pour l’heure, les documents de ce fonds ont conservé leur 

cotation particulière (RI pour district de Riom) en attente d’une cotation définitive 

lorsqu’ils intégreront définitivement la série B. Un inventaire XIXe siècle très 

succinct les recense sans grand espoir de permettre une recherche approfondie ; 

certains articles traitent même d’une même procédure en plusieurs articles distincts.  

Il est fort probable qu’un inventaire des 800 mètres linéaires de ce fonds permettra 

un jour de mettre au jour de nouveaux éléments. 

RI 602, chemise B, 44 feuillets non foliotés contenant un procès verbal de la 

visite du palais de Riom et de la Sainte-Chapelle (28 juillet 1774). 
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b) Administrations provinciales (Série C).

n° 1779-1792, procès-verbaux, devis, baux pour des réparations au palais et à la 

Sainte-Chapelle de Riom, ( XVIIe et XVIIIe siècles)2590. Certains articles sont 

signalés dans les travaux de Brigitte Kurmann-Schwarz2591 et de Mary Whiteley2592. 

Seuls les articles ci-après ont été brièvement dépouillés. 

n° 1787, liasse de 45 pièces papier (1676-1746). Bail au rabais accordé sur 

neuf ans pour l’entretien des couvertures du palais et de la Sainte-Chapelle, 

de la conciergerie et autres bâtiments (1er janvier 1676). Nouveau bail accordé 

à partir de 1684. Bail au rabais accordé le 8 août 1725 à un couvreur des 

réparations à faire aux couvertures du palais et de la Sainte-Chapelle. Requête 

des chanoines se plaignant des conséquences de l’orage de la nuit du 14 au 15 

janvier 1740 qui « a emporté beaucoup d’ardoises de la couverture de la dite 

chapelle et enlevé et rompu quelques tables de plomb qui couvroient l’eguille 

sur laquelle est posée la figure de Saint-Michel ».

n° 1788, liasse de 24 pièces papier, (1746-1749). Une partie de ces 

documents est relative à un conflit concernant le financement des travaux de 

réparations.  

n° 1789, liasse de 43 pièces papier et 1 pièce parchemin (1751-1757),  

bâtiment de Riom, présidial, palais, prisons, Sainte-Chapelle. Correspondance 

et devis faisant suite aux dégâts causés par l’ouragan de la nuit du 18 au 19 

février 1756 (les vitres de la Sainte-Chapelle ont été touchées). 

n° 1790, liasse de 38 pièces papiers et 3 pièces parchemin(1762-1767) : 

demandes de réparations au palais du présidial et au prisons .  

n° 1791, mémoire sur l’état des prisons accompagné d’un plan (s.d.). 

n° 1792, requête des officiers de l’élection concernant l’état du palais en 1763 

et contenant une description de la cheminée monumentale de la chambre à 

parer avant sa destruction (d’après Mary Whiteley).

                                                
2590 Rouchon Gilbert Joseph, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, 
Puy-de-Dôme, archives civiles, série C, t. II, C 1516-2817, Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis, 1898. 
2591 Kurmann-Schwarz Brigitte, Franzöchische Glasmalereien, Ein Atelier in Bourges und Riom, 
Bern, Benteli Verlag, 1988 et de la même auteure « La Sainte-Chapelle de Riom et ses vitraux », 
Congrès Archéologique de France, Basse Auvergne, 2000, Paris, SFA, 2003,  p. 339-349. 
2592 Whiteley Mary, « Riom, le palais de Jean, duc de Berry », Congrès Archéologique de France, 
Basse-Auvergne, Grande Limagne, 2000, Paris, SFA, 2003, p. 333-337. 
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c) Sous série 5 C (fonds du Tiers Etat de 
Basse Auvergne, 1315-1672). 

La ville de Clermont assurait la conservation des archives des Etats de la 

province qui se trouvèrent mêlées aux archives communales. Cet important fonds de 

190 articles était conservé à la bibliothèque municipale de Clermont et fut transféré 

en 1922 aux Archives départementales sous la cote 5C. Il existe deux inventaires non 

publiés à disposition des lecteurs : Jean-Eric Iung, inventaire dactylographié de la 

sous série 5C, 1985, 7 p. (5 C 1-174) et Adolphe Mazure, Archives historiques de la 

ville de Clermont, inventaire manuscrit, 1848, (5 C 175–190). Ce dernier inventaire 

renvoie au système de cotation d’une grande complexité qui précéda la constitution 

de la sous série 5C (l’inventaire Iung propose un tableau de correspondance). 

n° 179. Bien que le contenu de ce carton n’ait pas été inventorié par Mazure, l’une de 

ses chemises, intitulée « Registre de Jean de Berry, 1373 », n’échappa pas à la 

sagacité d’Emmanuel Teilhard de Chardin qui en publia l’intégralité avec un grand 

soin2593. Cette chemise contient en fait une compilation de pièces diverses produites 

par Barthélemy de Noce2594, lieutenant du trésorier général de Jean de Berry, entre le 

4 février 1374 et le 29 décembre 1377. L’une de ces pièces est d’une importance 

capitale ; il s’agit d’un « avis des finances » du duc pour l’année 1374, copié dans un 

cahier de papier (fol. 4-7v°). 

n° 184, registre regroupant six comptes de Berton Sanadre, receveur des fouages 

d’Auvergne (1399-1417). Une partie de ces comptes a été publiée par Augustin 

Chassaing dans Spicilegium Brivatense…2595. Dans le compte de l’année 1403, on 

trouve le versement de 3000 écus pour l’achat d’hôtels proches du palais de Riom et 

pour l’acquisition de pierre « neccessaire a ediffier les diz hostelz » (fol. 44).  Dans 
                                                
2593 Teilhard de Chardin Emmanuel, « Registre de Barthélemi de Noces, officier du duc de Berry 
(1374-1377). », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, t. 52, 1891, p. 220-258 et 517-572. 
2594 Barthélemy de Noces était lieutenant du Trésorier général en 1372. En 1375, il devint secrétaire et 
clerc de la Chambre des comptes sur le fait des finances du duc. Il possède en outre la charge de 
chancelier et tenant du sceau du bailliage des montagnes d’Auvergne (jusqu’en 1395). En 1376, il est 
anobli par le roi à la demande du duc de Berry. En 1381, il est trésorier des guerres et trésorier de la 
Basse-Auvergne en 1389. 
2595 Chassaing Augustin, Spicilegium Brivatense, Recueil de documents historiques relatifs au 
Brivadois et à l’Auvergne, Paris, Imp. nationale, 1886, p. 456-484. 
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le même compte, on trouve le versement de 1000 £ à Gilles de Chalemaigne payeur 

des œuvres du château de Mehun-sur-Yèvre (fol. 62).

d) Clergé séculier (série G) 

27 G, fonds de la Sainte-Chapelle du palais de Riom depuis son érection en 

collégiale, le 4 avril 1489, jusqu’à son extinction sous la Révolution. Ce fonds 

rassemble 20 cartons non classés et non inventoriés. On trouve néanmoins une 

description très sommaire dans l’Inventaire des fonds ecclésiastiques (série G et H), 

par Galbois et Marquis, inventaire manuscrit, av. 1848, registre n°3, fol. 79-79v°. Ce 

premier inventaire a perdu tout rapport avec un classement postérieur par liasse 

(encore utilisé par Brigitte Kurmann-Schwarz) et à plus forte raison depuis l’entrée 

du fonds dans la sous série 27 G après le déménagement des archives en 1990. 

Quelques sondages ont néanmoins été menés : 

n° 1, procédures 

n° 2, livre de la confrérie de Sainte- Croix, statuts et ordonnances. 

n° 3, legs, héritages et terriers. 

n° 4, réparations aux cloches et aux vitres (1673 à 1776) 

n° 5, procédures 

n° 10, procédures 

n° 15, procédures 

n° 18, comptes des revenus et dépenses des chanoines, début du XVIIIe 

siècle. Cet article n’a été que sommairement dépouillé, mais son contenu 

mériterait davantage d’attention car certaines dépenses mentionnées 

concernent des réparations de l’édifice. Par exemple, dans le compte du 

chanoine Gabriel Saby, on voit noté 15 £ 17 s 6 d. pour avoir fait faire trois 

« panaux demy des vitres de l’église et bouché plusieurs trous des autres » (2 

février 1726). On trouve ailleurs « vingt six sols a Sourevout pour deux 

journées et demy qu’il a employés sur l’église pour auter toute l’ordure que 

les charpentiers et couvreurs y avoient laissé en rétablissant le clochier » (22 

août 1726).  
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e) Clergé régulier (série H) 

5 H 73, fonds de l’abbaye de Mozac, mentionné par Josiane Teyssot2596 au sujet 

d’une obligation de Jean de Savignon résident de Riom (15 juillet 1396).

f) Fonds divers - Dons et acquisitions (série 
F) 

1 F 186, Don des Amis des Archives du 30 juin 1933 provenant de divers achats 

chez les libraires (17 pièces). Ce dossier contient une pièce (n°1) signalée par Marie-

Astrid Zang. Il s’agit un mandement ducal ordonnant à Etienne du Chastel, receveur 

des aides au diocèse de Clermont, de verser 600 francs par mois aux chantiers du 

palais de Riom et du château de Nonette, 3 mars 1385. Ce document vient compléter 

le corpus de pièces concernant Etienne du Chastel, Jean de Savignon et Jean Bouton, 

et conservées à la Bibliothèque nationale.

3. Archives municipales de Montferrand 
(conservées aux Archives départementales du 
Puy-de-Dôme)2597

L’inventaire très complet d’Emmanuel Teilhard de Chardin permet de constater 

que l’ancien fonds de Montferrand contenait un certain nombre de pièces et de 

registres comptables susceptibles de nous intéresser2598. En dehors des deux articles 

mentionnés ci-dessous, l’inventaire laisse supposer que les sondages pourraient être 

élargis. 

                                                
2596 Teyssot Josiane, Riom, capitale et bonne ville d’Auvergne, 1212-1557, Mémoire de doctorat 
d’Histoire médiévale, Monique Bourin (dir.), Université François Rabelais, Tours, 1994. 
2597 Emmanuel Teilhard de Chardin, Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 
1790 : ville de Clermont Ferrand, fonds de Montferrand, Clermont-Ferrand, 1902-1922, 2 vol. 
2598 La réunion de ce fonds aux Archives départementales du Puy-de-Dôme a conduit à un système 
provisoire de cotation. Pour simplifier le propos, je laisse les cotes données par Emmanuel Teilhard de 
Chardin. 
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a) Finances et contributions (série CC) 

n° 165, volume de 149 feuillets papier, livre de comptes (1355-1358). Le jeudi après 

la Saint-Martin d’hiver 1371, un commissaire de maître Guy, « lo bastidor de 

Nonette », vient chercher un charroi pour mener de la pierre à Issoire (fol. 92-93). La 

consultation de cet article n’a pu se faire car il n’a put être retrouvé en rayonnage. 

n° 170, volume de 192 feuillets parchemin, livre de comptes (1378-1384). En 1384, 

le duc octroie 200 francs pour la réparation des murailles de Montferrand (fol. 149). 

Mention de Jean de Savignon et de Perrinet le Petit, maîtres du bâtiment du palais de 

Riom, qui prirent en assignation pour le dit bâtiment 84 £ sur le fouage de l’année 

1384 « pour qu’ils eussent patience » (fol. 149). 

4. Archives municipales d’Aigueperse (ancien 
fonds conservé aux Archives départementales du 
Puy-de-Dôme) 

3 E PS 8, La présence de ce document très intéressant m’a été signalée par Marie-

Astrid Zang qui procédait au dépouillement de l’ancien fonds des Archives 

municipales d’Aigueperse après sa réunion aux Archives départementales du Puy-de-

Dôme (système de cotation provisoire). Il s’agit d’un important contrat passé le 6 

juin 1407 entre les consuls d’Aigueperse et le maçon Jean Attour, lequel s’oblige à 

achever la tour de la porte de la Chaussade qui avait été commencée depuis 

longtemps. Les travaux sont soumis au contrôle d’Hugues Fouchier, le lieutenant de 

Drouet de Dampmartin. En dépit du fait que cette pièce avait été décrite dans un 

inventaire des archives d'Aigueperse réalisé par Culhat vers 17722599, l’intervention 

d’Hugues Foucher était restée inédite jusqu’alors. 

                                                
2599 Publié plus tard sous le titre Inventaire des archives d'Aigueperse, Riom, L’Auvergne Historique, 
1914. 
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5. Archives municipales de Riom 

Les Archives municipales de Riom détiennent un important fonds de la fin du 

Moyen Age que l’on peut parcourir grâce à l’inventaire de François Boyer2600. 

Toutefois, les sondages y furent menés très brièvement et je renvoie aux travaux de 

Josiane Teyssot et de Pierre Sanchez pour les détails. 

a) Justice et police (série FF) 

FF 34 bis, rouleau papier, mémoire des consuls de Riom au duc de Berry contre Jean 

de Barre seigneur de Bourassol (s.d.). Ce document est une longue plainte formulée à 

l’encontre de Jean de Barre envers qui les consuls et Hugues Fouchier, lieutenant de 

Drouet de Dampmartin eurent des rapports conflictuels. On apprend notamment que 

les verrières du palais de Riom étaient décorées de ses armes. Cette pièce importante 

pour l’histoire de la ville a été publiée par Josiane Teyssot2601. 

6. Bibliothèque municipale de Saint-Etienne 

En dépit des recherches méthodiques opérées dans le but de retrouver le plus 

grand nombre de documents se rapportant à la maîtrise d’ouvrage de Jean de Berry, il 

faut admettre que le hasard reste encore le meilleur pourvoyeur de pièces inédites. 

Alors que j’apportais les dernières corrections à cette étude, je reçus un courriel de 

M. François Marin, directeur de la Médiathèque municipale de Saint-Etienne, 

m’annonçant la découverte de sept feuillets provenant d’un compte de Jean de 

Savignon payeur des œuvres du palais de Riom et couvrant une période allant du 13 

au 27 janvier 1388. 

Ces feuillets, arrachés à leur compte, servirent de pages de garde à la fin d’un 

manuscrit du XIIIe siècle réunissant deux œuvres : le Roman des sept sages de Rome

                                                
2600 Boyer François, Département du Puy-de-Dôme. Ville de Riom. Inventaire sommaire des archives 
communales antérieures à 1790, Riom, ville de Riom,1892.  
2601 Josiane Teyssot, « L’Auvergne au Moyen Age : les exactions de Jehan Barre au début du XVe 
siècle », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. C, 1999, p. 236. 
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et le Roman de Marques, fils de Caton2602, manuscrit arrivé dans les collections de la 

bibliothèque entre 1844 et 1885. Le bibliothécaire de l'époque, Jean-Baptiste Galley, 

nota simplement dans son inventaire que les pages de garde avaient été enlevées à un 

livre de compte « d’un palais ». Ce n’est seulement que lors de la numérisation du 

volume, en 2007, que ces pages suscitèrent l’intérêt de M. Marin qui put établir 

finalement le lien avec les comptes de Jean de Savignon. 

Comment expliquer la présence de ces feuillets en page de garde ? Jean de 

Savignon expédia toute sa comptabilité (1382-1389) à la Chambre des comptes de 

Bourges le 14 juillet 1391. C’est donc nécessairement après cette date que la 

soustraction des feuillets put s’opérer. Il peut paraître étonnant que les feuillets de la 

Bibliothèque municipale de Saint-Etienne proviennent de Bourges, mais il faut 

rappeler qu’après la disparition de Jean de Berry (1416), le duché d’Auvergne ne fit 

pas rétrocession à la couronne mais passa sous l’administration des Bourbons. En 

pareil cas, on peut imaginer qu’une partie des pièces de la Chambre des comptes de 

Bourges retournèrent en Auvergne. Il est plus vraisemblable néanmoins que ces 

feuillets appartenaient au double des registres que chaque payeur des œuvres gardait 

par devers lui afin de justifier de sa comptabilité. Jean de Savignon était donc en 

possession de ce double chez lui à Riom. En outre, un doute plane quant à l’identité 

du possesseur de ce manuscrit. Aucun des deux romans, mentionnés plus haut, 

n’apparaît dans les inventaires de Jean de Berry2603. C’est donc plus tard, 

probablement sous l’administration des Bourbons, que cette reliure fut réalisée. Du 

reste, l’histoire de ce manuscrit jusqu’à son entrée dans les collections de la 

bibliothèque n’a pas pu être mis en lumière en dépit des recherches que M. Marin lui 

a consacrée.  

L’importance de cette découverte est à souligner car il faut rappeler que la 

précédente mise au jour d’une telle importance remonte à l’année 1955 : il s’agissait 

des quatre feuillets du chantier de la grande vis du palais de Bourges que Paul 

Cravayat exhuma de la reliure d’un volume des Archives départementales du Cher. 

Le contenu apporte de précieuses informations quant à l’avancée du chantier une 

année avant le terme de la commission accordée à Jean de Savignon (1389). Il éclaire 

                                                
2602 Bibl. mun., Saint-Etienne, ms 109. Les fragments de compte ne sont pas foliotés ; les sept feuillets 
se situent après le fol. 141. 
2603 Guiffrey Jules, Inventaires de Jean duc de Berry (1401-1416), 2 vol., Paris, Ernest Leroux, 1894. 
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notamment les raisons qui conduisirent l’administration ducale à acquérir plusieurs 

hôtels jouxtant le palais au début de l’année 1388 (voir 104 et sq.).  

La mise au jour de ces feuillets intervint malheureusement trop tardivement pour 

permettre de leur consacrer un examen approfondi. Je remercie d’autant plus 

chaleureusement M. François Marin de m’avoir transmis une transcription que j’ai 

pu comparer avec les clichés consultables sur le site de la médiathèque2604. Je 

reproduis leur teneur parmi les pièces justificatives (voir Texte 18). 

7. Archives départementales de la Vienne 

Les fonds des Archives départementales de la Vienne disposent aujourd’hui de 

deux précieux instruments de recherches intersérielles pour les séries anciennes et 

une partie des séries F-J : 

Un index onomastique conçu à partir des inventaires imprimés et manuscrits. 

Comme pour le fonds des Pièces Originales de la Bibliothèque nationale, 

l’index onomastique a été recoupé avec les noms des personnages constituant 

l’entourage du duc de Berry (voir Tableau 34). 

Un index géographique. 

Ces deux index sont encore complétés par des fiches de dépouillements des 

articles F1-21 et 93-181, J 76-1450, ceux donnés par la Société des Antiquaires de 

l’Ouest (SAO 401-673) comme ceux de la Société des Archives Historiques du 

Poitou (SP 193-325). 

                                                
2604 http://www.bm-st-etienne.fr/abv/framesetPortail.asp 
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a) Cours et juridictions (série B) 

Ce fonds ne conserve aucun document précédant le XVIe siècle. Les registres 

correspondant à la période poitevine du Parlement (1418-1436) sont aux Archives 

nationales sous la cote X1A 9190-92012605.  

b) Administration provinciale (série C) 

Une partie des articles de cette série, contenant des aveux et dénombrements, ont 

déjà été dépouillées par Diane Joy dans un mémoire de DEA d’histoire de l’art 

consacré aux décors sculptés du palais et de la tour Maubergeon2606. La récente mise 

en évidence de l’installation de Guy de Dampmartin et de ses héritiers aux abords du 

palais de Poitiers justifierait pourtant une étude approfondie de ces documents. 

n° 306, procès verbal des désastres causés dans la grande salle par la chute de la 

charpente ; baux à rente du jardin et d’une des tourelles de la tour Maubergeon ; 

fondation d’une messe quotidienne dans la chapelle du palais, concession d’un 

emplacement dans l’allée du palais pour y établir une boutique.

n° 307, baux à rente et à ferme des boutiques de marchands situées dans la grande 

salle et dans les environs du palais.

n° 317, grand volume parchemin, aveux et dénombrements rendus à Jean de Berry 

par ses vassaux 1385-1485). Cet article a été dépouillé car l’inventaire analytique 

manuscrit des articles C 317-539 et 546bis (hommages et aveux des fiefs mouvants 

du roi en Poitou) mentionne un certain Guiot de Dampmartin seigneur de Larnay, 

mais il fut impossible de retrouver la référence citée2607. 

                                                
2605 Augustin Jean-Marie, « Les Grands Jours de Poitiers… ou le Parlement chimérique », in Les 
Parlements de Province, pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècles, Toulouse, 1996, p. 89-
104. 
2606 Joy Diane, Le palais de Poitiers sous Jean de Berry et la sculpture à la fin du XIVe siècle, 
mémoire de DEA d’histoire de l’art, Claude Andrault-Schmitt (dir.), Poitiers, 2000, p. 96. 
2607 Le « Grand Gauthier » (Arch., nat., R1 487, p. 213-215), mentionne l’aveux de Gillot de 
Dampmartin pour la terre de Marnay. 
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n° 408, copie (XVIe siècle) d’un registre d’aveux et hommages rendus pour la 

châtellenie de Lusignan pour l’année 1418. Dans ce document, Jean Aubereau, le 

payeur des œuvres du duc de Berry à Lusignan, occupe les fonctions de garde du 

sceau au contrat de cette ville (Lacour René, op. cit., p. XIII). 

c) Clergé séculier (série G) 

Il n’a pas été mené de dépouillement systématique des inventaires des fonds des 

établissements religieux proches des chantiers de Jean de Berry. Pour autant la 

découverte de documents inédits, lors de la recherche de pièces relatives à 

l’installation de Jean Guérart ou de Guy de Dampmartin dans les paroisses 

environnant le palais, montre tout l’intérêt de poursuivre les investigations d’autant 

plus que les patronymes ne sont pas toujours reportés dans l’index onomastique 

rappelé en introduction. 

n° 1086-1343, chapitre de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers (1200-1791). 

n° 1111, propriétés de la paroisse Saint-Didier. Jean Guérart reconnaît devoir chaque 

année 53 francs et 4 d. au chapitre Notre-Dame-la-Grande de Poitiers ainsi que 7 

sous de rente pour plusieurs maisons situées au Fossé-le-Roy c'est-à-dire à proximité 

du palais (14 janvier 1409). 

n° 1124, chapitre Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. Le 13 juillet 1419, les héritiers 

de Guy de Dampmartin reconnaissent la rente due à l’aumônier de l’abbaye en raison 

de l’appartenance d’une maison située entre le palais et les Jacobins et qui n’avait 

plus été payée depuis la mort de leur père. En dépit du fait que cet acte soit cité dans 

un article consacré aux maires de Poitiers2608, il était resté inconnu alors qu’il nous 

éclaire quant au destin du premier des généraux maîtres des œuvres et qu’il nous 

indique notamment l’année de sa mort (1404).  

                                                
2608 Bélisaire Ledain, « Les maires de Poitiers », Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, t. 
XX, 2e série, 1897, p. 302-303. 
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d) Clergé régulier (série H) 

1 H 2/1-110, abbaye Saint-Jean-de-Montierneuf (paroisse du château). L’index de 

l’inventaire analytique manuscrit a été consulté. 

e) Papiers d’érudits entrés aux Archives 
départementales avant 1915, XIVe – XXe 
siècles (série F) 

Cette série dispose d’un répertoire numérique dactyolographié détaillé (F 1-192) 

qui a permis d’orienter les recherches. 

n° 1, liasse de pièces diverses contenant un état relatif à certaines réparations faites 

au palais de Poitiers et à la tour Maubergeon par ordre de Guy de Turpin de Crissé, 

lieutenant de Poitou, 25 août 1349. Publié dans Archives Historique du Poitou, t. 20, 

1889, p. 291-292. 

n° 2, dossiers par familles dont quatre documents relatifs à celle de Jean Bésuchet, 

receveur ordinaire de Poitou ( 1439-1451). 

n° 9, Actes de Jean de Berry (achat Salmon). La première pièce concerne la donation 

d’un hôtel à Poitiers le 15 juillet 1373. 

n° 143, pièces concernant la famille de Chauvigny réunies par le généalogiste 

Amédée Boudin en 1864. 

8. Archives municipales de Poitiers 

Plusieurs fonds des Archives municipales de Poitiers, conservées à la 

Médiathèque François-Mitterand, ont été sondés d’après l’inventaire qu’en fit Louis 

Redet et dont le système de cotation particulier perdure jusqu’à aujourd’hui2609. Les 

archives de la commune détiennent de nombreuses pièces et registres relatifs aux 

ouvrages commandés par la ville et pour lesquels intervinrent à plusieurs reprises les 

                                                
2609 Redet Louis. Inventaire des archives de la ville de Poitiers, partie antérieure à 1790, dressé en 
1843, Poitiers, SAO, 1883. 
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hommes de Jean de Berry. Cette tâche a été grandement facilitée par le travail que 

Catherine Provost consacra, pour la décennie 1380, à ces ouvrages, et en particulier à 

propos du Gros Horloge de Poitiers 2610. Sur ce dernier édifice on pourra également 

consulter l’article de Pierre-Eugène Pilotelle2611. 

a) Pièces et cartons 

Casiers 25-34. Il a été prêté une attention toute particulière à ces articles concernant 

les charges et dépenses communales (marchés et devis pour entreprises d’ouvrages ; 

ordonnances, mémoires et acquits de dépenses, etc.). Devant le nombre de pièces, les 

notices de Louis Redet deviennent trop sommaires et il fallut alors procéder au 

dépouillement des articles qui se trouvaient hors du champs étudié par Catherine 

Provost : 

25 J, n° 31-43, 14 pièces parchemin, paiements et adjudications pour des 

travaux de charpenterie et de maçonnerie (1391-1393). 

25 J, n° 44-65, 22 pièces parchemin, ordonnances des commissaires nommés 

aux travaux (1394). Trois pièces concernent les gages attribués à  Pierre 

Merlin horloger du duc de Berry et gouverneur du Gros Horloge (n° 61-63). 

25 J, n° 66-81, 16 pièces parchemin, construction d’un mur entre le château 

et le portail de Rochereuil, creusement de la douve entre le château et le 

portail Saint-Ladre (1395). 

26 J, n° 100-120, 21 pièces parchemin, quittance de l’horloger Pierre Merlin 

chargé de l’entretien de l’horloge et autres ouvrages de maçonnerie (1397). 

26 J, n° 121-150, 30 pièces parchemin, creusement de la douve entre le 

château et la porte Saint-Ladre, travaux de maçonnerie, paiements à 

l’horloger pour entretien et pour avoir fait sonner les heures à une petite 

cloche au lieu de la grande (1398). Le 6 janvier 1399, le maire de Poitiers 

ordonne le défraiement des charpentiers Jean Bailher et Alain de Bellefons 

                                                
2610 Provost Catherine, Les travaux communaux dans la ville de Poitiers à la fin du XIVe siècle, 
mémoire de maîtrise d’histoire médiévale, Cécile Treffort et Régis Recht (dir.), Université de Poitiers, 
2 vol., 2003. 
2611 Pilotelle Pierre-Eugène, « Le Gros Horloge de Poitiers »,  Bulletin de la Société des Antiquaires de 
l’Ouest, 1er série, t. IV, 1844-1846, p. 221-238. 
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pour avoir été en compagnie de Jean Guérart à Lusignan afin d’y recevoir 

douze grandes pièces pour le beffroi du Gros Horloge (n° 121). 

27 J, 189-358, pièces relatives à la décennie 1380 éditées par Catherine 

Provost. Cette liasse comporte un certificat de Guy de Dampmartin qui est la 

seule à notre connaissance à porter la signature autographe du général maître 

des œuvres du duc, 18 mars 1386 (n° 212)2612. 

27 J, n° 367-399, 33 pièces, dépenses pour faire refondre la grande cloche du 

Gros Horloge (1396-1399). Le 5 juin 1396, les maîtres d’ouvrage signent un 

marché avec Jean de Bellefons, charpentier, pour faire le beffroi de l’horloge 

afin de descendre et remonter la grande cloche, qui s’était cassée (n° 367). Le 

9 juin 1396, on paie 100 sous à maître Guillaume de Roucy, saintier, pour être 

venu voir et visiter la cloche de l’horloge et séjourner 15 jours à Poitiers (n° 

370-371). Le 18 avril 1397, le duc de Berry ordonne à Jacques Courau de 

payer 250 francs d’or à Guillaume Roucy pour la façon de la grande cloche 

(n° 372). Les 1 août, 6 septembre, 29 novembre 1397, mémoires des dépenses 

faites pour amener du bois de Colombier et de la forêt de la Moulière le bois 

nécessaire à la dépose et au remontage de la cloche (n° 375, 378 et 379). Le 

18 septembre 1397, quittance de 15 £ versées à Pierre Merlin, pour mettre en 

menues pièces la grande cloche et pour descendre et porter les matériaux à la 

fournaise (n° 376-377). Le 8 octobre 1398, Jean de Berry ordonne à Jacques 

Courau de payer aux maire, bourgeois et habitants de Poitiers la somme de 

200 francs d’or qu’il leur avait donné pour les indemniser des dépenses qu’ils 

avaient faites pour refondre la cloche (n° 384). Mémoire détaillé des dépenses 

faites depuis le 26 août jusqu’au 8 novembre pour faire fondre le timbre, 

novembre 1398 (n° 388). 

28 J, n° 438-515, 78 pièces parchemin, travaux de maçonnerie à la tour 

blanche, à la tour de l’œuf, entre le château et le portail de Saint-Ladre, 

pavage et entretien et réparation de l’horloge, etc. (1407-1408).  

29 J, n° 542-545, 59 pièces parchemin, rétablissement de la couverture en 

plomb de l’horloge (1416-1417). Jean Gran et Simon Macé, visitent les 

ouvrages et les réparations de la ville le 1 septembre 1416 (n° 545). Jean 

                                                
2612 Catherine Provost, Les travaux communaux…, vol. II, n°54 
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Chevalier est nommé garde et gouverneur de l’horloge de la ville de 

Poitiers aux gages de 100 s. au terme de Pâques le 7 mai 1417 (n° 563). 

Casiers 35-38, 58 et 59, comptes de recettes et dépenses : 

35 K1, comptes des revenus de la commune rendus par le receveur (1387-

1391). Sur le feuillet de garde figure un état sommaire des travaux exécutés 

durant cette période.  

35 K3, compte de la recette et de la dépense d’une somme de 1000 £ abaissée 

à la somme de 500 £ à prendre sur les aides ayant cours en la ville et 

châtellenie de Poitiers, accordé par le duc pour les réparations de la ville 

(1390). 

b) Manuscrits 

n° 391, détails des travaux ordonnés par le maire Jean Macé. Ce registre, dont 

l’inventaire de Louis Redet donne le détail2613, mentionne notamment des travaux 

ordonnés pour la venue de Louis d’Orléans au château de Poitiers le 3 octobre 1406 

(fol. 85 v°). 

Dans une table chronologique, l’inventaire de Louis Redet rappelle également le 

souvenir d’archives ayant disparus mais dont le contenu nous est encore connu par 

un inventaire du XVIe siècle.14 juillet 1373 : mandement du duc de Berry de 

contraindre les habitants à payer leur quotte part d’une somme de 2000 francs pour 

les frais de la bastille de devant le château de Gençay (Louis Redet, op. cit., p. 67, 

n°6). 13 avril 1388 : acte par lequel Pierre Barengier, procureur des paroissiens de 

Saint Léger en Palu, reconnaît avoir reçu de Pierre Grippon, receveur des fonds 

destinés à l’érection de l’horloge, 217 livres de métal en place de celui qui avait été 

pris en l’église dudit lieu pour faire le timbre de l’horloge (Ibid., p. 102). 30 août 

1390 : lettres du duc de Berry, ordonnant de contraindre tous les habitants de Poitiers 

(gens d’église et laïcs) au paiement des tailles et taxes imposées sur eux pour les 

réparation de l’horloge et pour les fortifications de la ville (Ibid., p. 65, n°2). 

                                                
2613 Ancienne cote : casier 42, manuscrit 51. 
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9. Archives notariales de Jargeau conservées aux 
Archives départementales du Loiret 

Les archives notariales découvertes à la fin du XIXe siècle dans un grenier à 

Jargeau et dont le contenu fut en partie publié par l’archiviste Paul Leroy2614 ont 

motivé des investigations aux Archives départementales du Loiret car elles 

permettent de retracer dans le détail l’histoire de la famille de Drouet de Dampmartin 

après son installation dans cette ville en 1392.  

a) Minutes non versées 

Une partie seulement des archives découvertes fut versée aux Archives 

départementales du Loiret (dépôt Geoffroy, 1971). Nous présentons ci-dessous les 

minutes non versées, mais dont le contenu fut publié par Paul Leroy et repris dans les 

notices biographiques de Champeaux et Gauchery : 

Etude de Guérin de Milly2615. Acte par lequel Drouet de Dampmartin 

accorde à sa femme Gilon du Coignet, veuve de Pierre Moreau de Jargeau, 24 

£ p. de rente annuelle conformément au traité de mariage (23 mars 1393). 

Acte par lequel Perrin du Coignet, âgé de 17 ans, vend à Drouet de 

Dampmartin et Gilon du Coignet, ses droits sur la maison où son père 

Thomas du Coignet demeurait jadis (20 mai 1393). Quittance de Drouet de 

Dampmartin et de Gilon du Coignet pour 4 francs que l’évêque d’Orléans 

devait à feu Pierre du Coignet (29 septembre 1393). Acte de vente fait par 

Perrin du Coignet à Drouet de Dampmartin et à Gilon du Coignet, de la tour 

dite « Bataillée » située près de la Madeleine à Orléans (18 mars 1395). Acte 

de vente fait par Thevenin Baujart, dit de Bourges, à Drouet de Dampmartin 

d’une charrette à quatre chevaux. Dans ce même acte, Thevenin Baujart se 

                                                
2614 Leroy Paul, Jargeau et ses environs, XIV-XVe siècles, Paris, Bouillon, 1893. Actes concernant la 
famille Dampmartin (Ibid., p. 203-213). 
2615 Les minutes de l’étude de Guérin de Milly ont été déposées seulement pour les périodes 1380-
1381 ; 1389-1390 et 1397-1399. 
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loue comme valet à Drouet de Dampmartin (11 avril 1396). Acte par lequel 

Drouet de Dampmartin et Gilon du Coignet louent une de leurs maisons 

située à Orléans (1er janvier 1410). 

Etude de Pierre de Moutier. Acte par lequel Jean de Dampmartin (l’aîné) 

fils de Drouet de Dampmartin et de sa première femme Perette donne à son 

frère Jean de Dampmartin 4 queues de vins (29 novembre 1410). Quittance de 

Gilon du Coignet pour une somme de 20 écus d’or qu’elle reçut au nom de 

son mari (mai 1412). 

Etude de Jacques de Milly2616. Acte de vente d’une maison située sur le 

Martrois de Jargeau consentie par Jean de Dampmartin l’aîné, clerc des 

offices du duc de Guyenne, par sa femme Jeannette, et par Gilon du Coignet 

(10 octobre 1412). Drouet de Dampmartin assure une première rente annuelle 

de 8 £ p., un don de 150 £ t. et une donation de plusieurs biens à Jean de 

Dampmartin le jeune (10 octobre 1412). 

Paul Leroy mentionne encore un acte, passé le 29 décembre 1469, relatif au 

partage de biens entre les deux fils de feu Jean de Dampmartin maître des 

œuvres de Tours2617. 

b) Minutes versées aux Archives 
départementales du Loiret 

Les références présentées ci-après appartiennent au fonds notarial conservé aux 

Archives départementales du Loiret. Ils contiennent également des pièces 

mentionnées par Paul Leroy. L’absence d’inventaire détaillé et la découverte de 

nombreux actes inédits lors des sondages opérés dans la sous série 3E laissent penser 

que de plus amples investigations doivent y être menées. 

                                                
2616  Les actes de l’étude de Jacques de Milly ont été déposés pour la période 1412-1414. 
2617 Leroy Paul, op. cit., p. 235. 
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3 E 14329, étude de Jacquet de Milly (juin 1412- juin 1414). Acte concernant 

Jean de Dampmartin l’aîné (4 novembre 1412). Vente faite par Jean de 

Dampmartin l’aîné, clerc des offices du duc de Guyenne, d’une maison située 

au Martrois de Jargeau et touchant à la maison des doyens et chapitre de 

Saint-Uraing (6 novembre 1412). Acte par lequel Drouet de Dampmartin cède 

à Jean de Dampmartin étudiant, dit le jeune, les moyens de subvenir à ses 

besoin à l’université de Paris (11 février 1413). Acte de Gilon du Coignet 

dans lequel nous apprenons que Drouet de Dampmartin est décédé (16 févier 

1413). Acte par lequel Jean de Dampmartin l’aîné, clerc des offices du duc de 

Guyenne, vend une maison située à Jargeau près de la porte de Berry (30 

mars 1413). 

3 E 14330, étude de Pierre Lambert (février 1422 – juin 1425). Acte par 

lequel Jean de Dampmartin le maçon cède à son frère Jean un droit sur une 

tombe en l’église de Jargeau devant l’autel Saint-Michel (14 janvier 

1423)2618. Acte par lequel Jean de Dampmartin maître en art (le jeune) vend 

en son nom et en celui de sa sœur Agnès, plusieurs biens (hôtels, censives, 

vignes) situés à Jargeau (6 mars 1423, source inédite). Acte par lequel Jean de 

Dampmartin maître en art et Jean de Dampmartin maçon de Jargeau vendent 

en leur nom et en celui de Jean de Dampmartin, maître des œuvres de la 

cathédrale du Mans, trois quartiers de vignes (15 novembre 1423). Acte par 

lequel Jean de Dampmartin maître en art et Jean de Dampmartin, maçon de 

Jargeau, vendent en leur noms comme en ceux de Jean de Dampmartin, 

maître des œuvres de la cathédrale du Mans, et d’Agnès Morelle leur sœur, 

plusieurs quartiers de vignes (2 décembre 1423, source inédite). 

3 E 14331, étude de Pierre Lambert (février 1425 – septembre 1428). Acte 

par lequel Jean de Dampmartin maître en art vend une maison assise devant 

l’église Saint-Jean-lez-Jargeau (20 avril 1425). Reconnaissance de dettes de 

Jean de Dampmartin maçon demeurant dans les faubourgs de Jargeau (11 

août 1425). Quittance de Jean de Dampmartin maître en art pour la location 

                                                
2618 Source non vérifiée. 
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d’un de ses hôtels à Jargeau (27 octobre 1425). Acte dans lequel nous 

apprenons que Jean de Dampmartin maître en art est décédé (23 avril 1427). 

3 E 39256, étude de Pierre Lambert (février 1430 – janvier 1437). Acte par 

lequel les Marion et Huguet, enfants de Jean de Dampmartin (alors maître des 

œuvres de la cathédrale de Tours) ont fait expertiser une maison située près 

de la porte de Berry à Jargeau, par Pierre Chauvin maître des œuvres de 

maçonnerie à Orléans (22 septembre 1430, source inédite). 

3 E 14332, étude de Pierre Lambert (février 1437 – décembre 1441). 

Quittance d’Agnès de Dampmartin (26 septembre 1438). Acte relatif à Denis 

de Dampmartin (filiation inconnue) licencié en lois (10 novembre 1440). 

3 E 14333, étude de Pierre Lambert (février 1442 – janvier 1447). Quittance 

d’Agnès de Dampmartin, veuve de Jean Lombart, concernant un loyer dû 

pour une maison à Jargeau (3 octobre 1432). Acte par lequel Thomas de 

Dampmartin et sa sœur Gilon de Dampmartin, tous deux âgés de 17 ans, 

reçoivent trois quartiers de vignes par accord de leurs frères Jean et Alain de 

Dampmartin (filiation inconnue) ( 2 novembre 1443).  

Les références qui suivent faisaient partie des études de notaires de Jargeau et 

appartenaient également au dépôt Godefroy. Leur sondage pourrait être 

potentiellement intéressant : 

3 E 14323, étude de Guérin de Milly (février 1397 – janvier 1399). 

3 E 39253, étude de Guérin de Milly (février 1399 – mai 1401). 

3 E 14324, étude de Jean Bonin (décembre 1402 – avril 1404). 

3 E 14325, étude de Jean Bonin (février 1405 – janvier 1408). 

3 E 39255, étude de Jean Bonin (février 1411 – janvier 1414). 

3 E 14326, étude de Jean Bonin (février 1414 – avril 1417). 

3 E 14327, étude de Jean Bonin, (juillet 1427 – juillet 1428). 

3 E 14328, étude de Pierre Lagresse (août 1408 – août 1410). Le patronyme 

du notaire est visiblement erroné et pourrait être rapproché de celui de Pierre 
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Legriffe mentionné par Alfred de Champeaux et Paul Gauchery2619 dont les 

minutes contiennent un acte faisant état d’un don de Drouet de Dampmartin d’un 

demi arpent de vigne à Babeau sa domestique (1er avril 1409). 

3 E 14334, étude de Pierre Lambert (février 1453 – janvier 1459). 

3 E 39257, étude de Pierre Lambert (septembre 1460 – avril 1465). 

3 E 39254, étude de Pierre Desmort (septembre 1410 – mai 1412). 

10. Archives départementales de la Sarthe 

Le fonds du chapitre Saint-Julien contient plusieurs pièces se rapportant au 

passage de Jean de Dampmartin sur le chantier de la cathédrale du Mans. Celles-ci 

n’ont pas été vérifiées ; je donne néanmoins les références mentionnées dans les 

travaux de Gustave Esnault et d’Henri Chardon2620. 

a) Clergé séculier (série G) 

n° 18, fonds du chapitre Saint-Julien, registre des délibérations capitulaires (1418-

1429). Plusieurs décisions du chapitre mentionnent les deux maîtres d’œuvre de la 

cathédrale : Nicolas de l’Ecluse (fol. 4 et 36) et Jean de Dampmartin (fol. 43, 50 et 

115) 

                                                
2619 Champeaux Alfred (de) et Gauchery Paul, op. cit., p. 79. 
2620 Esnault Gustave (abbé), Le transept septentrional de la cathédrale du Mans, architectes et 
bienfaiteurs, 1395-1430, Paris, 1876. Chardon Henri, «Les artistes du Mans et spécialement ceux de la 
cathédrale jusqu’à la Renaissance », Congrès Archéologique de France, Le Mans-Laval, 1878, p. 429-
468. 
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11. Archives départementales d’Indre et Loire 

a) Clergé séculier (série G) 

n° 116, chapitre de la cathédrale de Tours, acte concernant la vente de la maison de 

Jean de Dampmartin à Tours dans la paroisse de Saint-Etienne  (1453)2621. 

n° 157, liasse de pièces (XVe – XVIIIe siècles) concernant les travaux de la 

cathédrale de Tours et contenant des extraits faits d’après plusieurs comptes d’œuvre 

allant de 1371 à 1501 (fin du XVIIIe siècle). 

12. Archives municipales de Tours 

a) Administration communale (série BB) 

n° 5, registre des délibérations municipales (1431-1435). En 1432, Jean de 

Dampmartin inspecte les travaux d’une tour de l’enceinte de la ville (fol. 131). 

                                                
2621 Edité dans Grandmaison Charles (de), Documents inédits pour servir à l’histoire des arts en 
Touraine, Paris, J.B. Dumoulin, 1870, p. 127-129 
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D. Archives modernes (postérieures à 1790) 

Le tableau ci-dessous regroupe les différents fonds modernes (fonds des 

ministères versés aux Archives nationales, Médiathèque du Patrimoine, séries 

modernes des Archives départementales, etc.) contenant des dossiers de travaux de 

restauration ou d’entretien.  

Tableau 36. Travaux d’entretien et de restauration contenus dans les séries 

modernes (postérieures à la Révolution) 

Bâtiments 

Date du 

Classement 

Monument 

Historique 

Fonds d’archives 

Bourges 

Palais du duc Jean 

28 octobre 1895 Médiathèque du Patrimoine 

81/18, n° édifice : 74, n°carton : 4 

• Travaux, 1895-1904 

• Dossier, restauration de la salle 

du palais, devis présenté le 25 février 

1902, approuvé le 1er mars 1902, 

exécution prescrite les 16 octobre 1900 et 

28 janvier 1903. 

• Dossier, appropriation de la 

dernière travée de la salle du palais à une 

salle des pas perdus, devis 22 décembre 

1903, exécution prescrite le 3 janvier 

1904. 

• Dossier, suppression du vitrage 

du plafond, complément de solivage, 

ouverture du châssis des baies, devis 

présenté le 23 juin 1911, approuvé le 1er 

juillet 1911. 

• Dossier travaux 1911 

• Dossier déplacement de la « 

cheminée aux ours » actuellement dans le 

grenier au dessus de la salle du Conseil 

Général, devis présenté le 11 février 

1931. 
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• Dossier débouchement d’une 

fenêtre dans la façade sud, 1937 

• Dossier restauration du perron 

sur la place de la Préfecture, 1945 

• Dossier restauration contreforts 

de la face nord, 13 novembre 1975 

• Dossier réparations après 

incendie 1986 

• Dossier aménagement de la salle 

du duc, 1987 

Séries des Archives départementales du Cher : 

F (anciennes sociétés savantes) 

• 4 F, papiers de M. Hippolyte 

Roger, dons de M. François Roger en 

1939 contenant des plans et devis, 1813-

1856 (4F 2) 

9T (Culture et Beaux-Arts) 

• 9T32 : Palais du duc Jean, 1898-

1948. Dépose de la cheminée aux ours, 

1930. Débouchage d’une fenêtre dans le 

mur sud du palais, 1937 

Y (Préfecture, affaires pénitentiaires), série non 

dépouillée

• Y 177 : prison cellulaire de 

Bourges : acquisition de terrain, 1875-

1882 

• Y 207 : prisons de Bourges 

affaires diverses, 1877-1886. 

• Y 326 : comptes de dépenses 

1891-1999 

Bourges 

Cathédrale Saint-

Etienne, chapelle de 

la Vierge (ancienne 

chapelle du duc de 

Berry) 

Classement 1862 Séries des Archives nationales : 

F 19 (Cultes) 

• F19 7656, travaux cathédrale. 

Rapport sur la restauration de la chapelle 

de la Vierge (ancienne chapelle du duc 

Jean de Berry) par Jules Dumoutet, après 

1843.
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Bourges 

Sainte-Chapelle 

(crypte de la 

cathédrale Saint-

Etienne) 

Classement 1862 Médiathèque du Patrimoine 

81/18, n° édifice : 29/12, n°carton : 19 

• Dossier 53/1983 : remise en 

place des vitraux de  crypte déposés 

durant la Guerre. 

Mehun-sur-Yèvre 

Château (donjon et 

ruines) 

Ruines classées 

en 1840 

Médiathèque du patrimoine 

81/18, n° édifice : 163, n°carton 67 

• Dossier, travaux et devis, 

château/musée, 1882-1890 

• Dossier, travaux et devis, 

château/musée, 1891-1900 

Séries des Archives départementales du Cher : 

9T (Culture et Beaux-Arts) 

• 9T40 : Mehun-sur-Yèvre, 1910-

1947 

Concressault 

Château (ruines) 

Pas de 

classement 

référencé 

Poitiers 

Palais du duc Jean 

Classé en 1862. 

Jardin classé en 

1930 

Séries des Archives nationales 

F21 (Beaux-Arts) 

• F21 1873, Commission des 

bâtiments civils, Vienne (1842-1869). 

Projet de reconstruction du tribunal de 

Grande Instance, 1843. Projet 

d’agrandissement par Mérindol, 1853. 

Restauration de la charpente de la salle 

des pas perdus, 1863 

Séries des Archives départementales de la 

Vienne : 

7T (Antiquités, musées, Monuments Historiques) 

• 7T 6 : palais de justice (non 

consulté)

Poitiers 

Château 

Les restes de 

l’ancienne 
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enceinte dont les 

trois tours du 

château ont été 

classés le 7 

janvier 1930 

Lusignan 

Château (ruines) 

Site classé le 30 

décembre 1935. 

Séries des Archives départementales de la 

Vienne : 

7T (Antiquités, musées, Monuments Historiques) 

• 7T 6 : Loudun-Naintré (non 

consulté) 

Riom 

Palais du duc 

Porte et 

balustrade 

transférées au 

château de 

Jozerand 

classées le 15 

avril 1970 

La Sainte-

Chapelle et 

l’escalier 

d’honneur 

classés le 16 mai 

1979 

Médiathèque du Patrimoine 

81/63, n° édifice : 405, n°carton : 33 

• Riom, Cour d’Appel [Sainte-

Chapelle], 1841-1972, comptes-rendus 

• Riom, Cour d’Appel [Sainte-

Chapelle], 1902-1972, travaux 

• Riom, Cour d’Appel [Sainte-

Chapelle], 1902-1972, Travaux 

Séries des Archives départementales du Puy-de-

Dôme : 

4N (immeubles et bâtiments départementaux, non 

consultés 

• N 0224 : plans de l’architecte 

riomois Claude-François Attiret. Riom 

palais de justice, tribunal, 1806-1830 

(mentionné par Brigitte Kurmann-

Schwarz) 

• N 0622 : deuxième projet de 

reconstruction du palais de justice par 

l’architecte Aymon Mallay. 

• N 0720 : projet de construction à 

faire à la cour royale de Riom pour 

rendre la Sainte-Chapelle à sa première 

destination, par l’architecte Guillaume 

Degeorge (15 juin 1844) 

• N 227, Riom palais de Justice, 

tribunaux : construction et mobilier, 

1827-1885 
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• N 225 et 226, Riom palais de 

justice, tribunaux, 1828-1861 

Q (séquestre des biens nationaux) 

• Q 577 : dégâts occasionnés aux 

biens nationaux par l’ouragan du 15 

pluviôse an IV : PV, estimations des 

réparations, etc. (mentionné par Brigitte  

Kurmann-Schwarz) 

T (Enseignement, affaires culturelles) 

• T1 : Riom Sainte-Chapelle

• T226 : Riom Sainte-Chapelle 

(mentionné par Brigitte Kurmann-

Schwarz)

Archives municipales de Riom : 

• M.I. Prison et Palais : plans et 

élévations du projet de réaménagement de 

l’architecte riomois Claude-François 

Attiret, 1er brumaire An VIII.

E. Sources manuscrites éditées 

La chronique d’Enguerran de Monstrelet, Douët-d’Arcq (ed.), Paris, Renouard, 

1857-1862, 6 vol. [1857, t. I, 1858, t. II, 1859, t. III, 1860, t. IV, 1861, t. V, 1862, t. 

VI]. 

Chronique du Religieux de Saint-Denys, M.L. Bellaguet (ed.), Paris, Crapelet, 

1839-1852, 6 vol. [1840, t. II (1392-1400), 1842, t. III (1401-1407), 1842,  t. IV 

(1408-1412), 1844, t. V (1413-1415) 1852, t. VI (1416-1422)].

Journal de Nicolas de Baye, greffier au Parlement de Paris, 1400-1417, 

Alexandre Tuetey (ed.), Paris, Renouard, 1885-1888, 2 vol. 
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Œuvres de Froissart : Chroniques, Kervyn de Lettenhove (ed.), Bruxelles, V. 

Devaux, 1867-1877, 25 vol. [1870, t. XI (1383-1386), 1871, t. XIII (1386-1389), 

1872, t. XIV (1389-1392)]. 

Nicolay (de) Nicolas, Description du Berry et diocèse de Bourges au XVIe 

siècle, [œuvre manuscrite (1567)], Victor Advielle (ed.), Paris, Aubry-Dumoulin, 

1865. 
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648, 649, 658, 669, 670, 672, 673, 674, 675 

Avignon, 384 

Collégiale Saint-Martial, 384 

B

Bardon Jean, carrier, 230 

Beaucaire, sénéchaussée (de), 232 

Beauneveu André, sculpteur et peintre, 18, 36, 90, 

122, 126, 133, 161, 172, 173, 315, 380, 384, 

393, 399, 400, 408, 560, 637, 663 

Belin Arnoul, trésorier de la Sainte-Chapelle de 

Bourges, conseiller de Jean de Berry et visiteur 

de ses oeuvres, 28, 134, 323, 335, 408, 422, 602 

Bellefons Alain (de), charpentier, 589 

Benoît XIII, pape d'Avignon, 133 

Bernard, comte d’Armagnac, 254 

Berry, duché (de), 19, 22, 158 

Bertaut Jean, maçon, 549, 550 

Besancçon Jean (de), tailleur de pierre, 48, 50, 103, 

150, 151, 397, 410, 412, 413, 425 

Bésuchet Jean, contrôleur de la dépense de l'Hôtel 

de Jean de Berry, 303, 319, 635, 638, 679 

Bicêtre, hôtel (de), 17, 242, 243, 258, 260, 261, 

262, 376, 388, 414, 439, 497, 593, 625, 658, 659 

Chambre sarrasine, 262 

Bienvenue Jean (de), maçon, 150 

Bièvre (La), 263, 264 

Blanche de Navarre, reine de France, 255 

Blois Jean (de), tailleur de pierre, 48, 67, 138, 171, 

338, 410, 412 

Blois, Chambre des comptes, 299 

Boeswillwald Paul, architecte en chef des 

Monuments Historiques, 40, 45 

Boin Simon, charptentier, 192, 224 

Bois-le-Duc Hennequin (de), tailleur de pierre, 360, 

384, 409, 562, 650 

Boisratier Guillaume (de), archevêque de Bourges 

et conseiller de Jean de Berry, 120, 126, 382, 

383, 630, 643 

Bon Jean, couvreur, 607 

Bon Jean, maçon, 615 
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Bonne de Berry, comtesse de Savoie puis 

d’Armagnac, première fille de Jean de Berry, 

167, 186, 256 

Bonne de Luxembourg, reine de France, mère de 

Jean de Berry, 132, 159, 223, 382 

Bonnet Méry, charpentier, 67, 71, 200, 359 

Bonnet Noël, receveur des fouages d'Auvergne, 

215, 633 

Bougueteau Huguet, maçon, 203 

Bourbon-l’Archambault, Sainte-Chapelle, 123 

Bourbon-l’Archambault, Sainte-Chapelle (de), 145 

Bourges, 24, 25, 29, 51, 56, 165, 181, 275 

Cathédrale, 19, 20, 24, 29, 49, 119, 122, 125, 

126, 127, 130, 139, 140, 250, 268, 271, 272, 

274, 327, 332, 380, 409, 414, 419, 438, 548, 

625, 643, 652 

Autel de Saint-Guillaume, 127 

Chapelle des Etampes, 127, 414 

Chapelle ducale, 23, 125, 213, 548, 549, 550 

Chapitre Saint-Etienne, 19, 25, 26, 34, 120, 

122, 144, 414, 662 

Crypte, 7, 459 

Grand Housteau, 125, 419 

Horloge, 19, 23, 269, 270, 271, 550, 551 

Hôtel de la chancellerie, 250 

Chambre des comptes, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 

35, 36, 282, 292, 293, 298, 299, 324, 536, 

556, 655, 675 

Auditeurs, 68, 72, 98, 294, 295, 308, 315, 

316, 330, 339, 370, 513, 535, 536 

Chapitre Notre-Dame-de-Sales, 26, 28, 29, 34, 

216, 661 

Cimetière Notre-Dame-de-Sales, 27 

Cité, 25 

Grosse Tour, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 166, 

250, 282, 283, 409, 449, 451, 561, 633, 652, 

660, 661 

Hôtel de l'archevêque, 20, 22, 25, 26, 38, 51, 

159, 165, 216, 217, 319, 343, 549, 561, 652 

Incendies 1467, 1487, 52 

Palais, 47 

Palais ducal, 3, 7, 9, 22, 23, 25, 26, 31, 33, 35, 

37, 38, 39, 40, 44, 51, 53, 62, 66, 67, 73, 74, 

78, 79, 85, 93, 94, 98, 118, 127, 131, 134, 

135, 142, 163, 169, 171, 193, 226, 279, 280, 

281, 282, 283, 287, 290, 291, 295, 300, 305, 

328, 335, 336, 338, 375, 379, 383, 387, 397, 

410, 411, 412, 416, 419, 421, 453, 456, 457, 

510, 511, 517, 561, 603, 624, 661, 663, 666, 

675 

Galerie du Cef, 41, 42, 43, 137, 282, 455 

Grande vis, 47, 49 

Petit palais, 34, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54 

Paroisse de Saint-Pierre-le-Puellier, 26, 31, 32, 

34, 37, 282, 328, 360, 408, 415, 661 

Porte Auronoise, 26, 34, 177, 367, 604 

Porte Gordaine, 26, 32, 367 

Porte Neuve, 26, 367 

Prisons, 32, 52 

Rempart du IVe siècle, 25, 26, 27, 34, 49, 134, 

282, 603 

Sainte-Chapelle, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 28, 

33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 52, 53, 83, 

90, 119, 121, 124, 131, 133, 134, 135, 136, 

137, 141, 142, 143, 146, 149, 153, 161, 166, 

172, 175, 176, 179, 180, 250, 262, 267, 281, 

282, 300, 304, 323, 334, 335, 337, 345, 379, 

385, 390, 410, 412, 418, 419, 421, 422, 423, 

424, 425, 429, 452, 457, 585, 602, 603, 637, 

639, 662, 663, 665, 666 

Caveau, 140 

Incendie de 1693, 143 

Mobilier liturgique, 139 

Notre-Dame-la-Blanche, 130, 139 

Tombeau de Jean de Berry, 140 

Tour du trésor, 41, 138 

Trésor, 119, 124 

Saint-Fulgent, 34 

Saint-Hippolyte, 34, 133, 414, 663 

Tour de la Belle Agnès, 50 

Tour Parceval, 28 

Bouton Jean, payeur des oeuvres des châteaux de 

Nonette et d'Usson, 149, 214, 215, 232, 233, 

508, 510, 511, 551, 570, 582, 627, 635, 636, 

644, 672 

Braban Philippe (de), payeur des oeuvres du roi, 

247, 364 

Brétigny, traité (de), 16, 22, 55, 73, 167, 184, 213, 

281, 382 

Breuil l’Abbesse, carrière (du), 68, 368 
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Breuil, carrière (du), 224, 230 

Brunet Jean, huchier, 186, 192, 193, 202, 224, 353, 

357, 397 

Byardaise Marie (de la), seconde épouse de Jean de 

Dampmartin, 405, 432, 435, 436, 631 

C

Caillou Jean, tailleur de pierre, lieutenant de Guy 

de Dampmartin, 67, 69, 70, 72, 171, 330, 338, 

339, 349, 355, 507 

Cambrai Jean (de), sculpteur, 36, 37, 141, 172, 173, 

282, 315, 384, 399, 408, 424, 437, 560, 622, 

637, 661 

Cassetuille Jean, couvreur, 210, 608, 609, 611, 628, 

645 

Catherine de France, épouse de Jean de 

Montpensier, 24, 121, 128, 217, 561 

Cellini Benvenuto, sculpteur, 250, 253 

Chailltonne Guillemette, seconde épouse de Guy de 

Dampmartin, 606 

Chalemaigne Gilles (de), payeur des oeuvres du 

château de Mehun-sur-Yèvre, 91, 176, 177, 289, 

291, 294, 590, 624, 671 

Chambre aux traits, 36, 67, 77, 103, 223, 226, 330, 

350, 358, 359, 398, 577, 648 

Champeaux Alfred (de), historien de l'art, 2 

Chanac Bertrand (de), évêque de Bourges, 122 

Chandos Jean, officier d'Edouard III à Poitiers, 184

Chanteloup, manoir (de), 242 

Chardon Jean, payeur des oeuvres du port de Niort, 

267, 289, 303, 508, 591, 636 

Chardonchamp, carrière (de), 68, 70, 185, 197, 199, 

202, 368 

Charles Monseigneur, premier fils de Jean de 

Berry, 121, 122, 165 

Charles V, roi de France, 5, 8, 16, 17, 18, 44, 55, 

119, 121, 126, 140, 145, 221, 241, 249, 258, 

270, 274, 276, 321, 323, 325, 327, 333, 364, 

372, 373, 374, 375, 376, 377, 390, 402, 418, 

420, 422, 424, 438, 440, 625, 639, 649 

Charles VI, roi de France, 5, 6, 8, 17, 24, 42, 78, 

80, 113, 119, 131, 200, 223, 241, 244, 245, 248, 

253, 254, 256, 260, 261, 263, 270, 280, 285, 

297, 302, 311, 318, 320, 321, 322, 333, 341, 

343, 363, 364, 374, 385, 407, 418, 424, 434, 

495, 567, 582, 583, 593, 624, 626, 627, 639, 

641, 649, 650, 659 

Charles VII, roi de France, 7, 22, 32, 38, 43, 51, 84, 

85, 90, 116, 134, 141, 160, 164, 175, 178, 210, 

217, 237, 283, 345, 378, 413, 414, 434 

Charles, duc de Bourbon, 152, 154, 256, 283, 420 

Charly, carrière (de), 27, 49, 129, 327, 367, 549, 

651 

Chartres, 243 

Chartres Jacques (de), maître des oeuvres de 

charpenterie du roi, 264, 342 

Chartres Jacques (de), sculpteur, 129, 327, 380, 561

Chastel Etienne (du), receveur des aides au diocèse 

de Clermont, 91, 102, 215, 232, 317, 362, 557, 

564, 570, 582, 636, 644, 672 

Châtellerault, 56, 159, 183, 196, 368 

Chéry Jean (de), maître de la Chambre aux deniers 

de Jean de Berry, 120, 631, 643 

Chilebeau Perrin, tailleur de pierre, 150, 151, 584 

Cino Bernardo (di), marchand, 384 

Cirace Guillaume, huchier, 39, 65, 79, 193, 194, 

197, 198, 202, 209, 225, 258, 259, 350, 355, 

357, 358, 369, 377, 378, 384, 397, 651 

Clément VII, pape d'Avignon, 122, 123, 131, 132, 

262, 384 

Clermont, 89, 91, 96, 97, 100, 101, 102, 120, 125, 

129, 158, 214, 215, 217, 218, 294, 317, 319, 

321, 332, 339, 340, 362, 380, 428, 474, 552, 

553, 557, 564, 571, 590, 638, 641, 651, 670, 672 

Cathédrale, 102, 129, 147, 329, 339, 397, 425, 

426, 427, 428 

Couvent des Cordeliers, 218 

Couvent des Jacobins, 283 

Hôtel ducal, 217, 549 

Clisson Olivier (de), 321 

Clouset Jean, maçon, 68, 200, 564, 650 

Cœur Jacques, 3, 25, 27, 38, 43, 53, 85, 210, 408, 

416, 610, 628 

Colet Jacques Voir Chartres Jacques (de), sculpteur 

Colombe Jean, enlumineur, 33, 135, 161, 415, 461 

Combronde, 105, 573 

Concressault, 24, 603 

Château, 7, 235, 237, 335, 429, 667 

Résidence de Drouet de Dampmartin, 335 
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Conflans, manoir (de), 124, 242, 246, 259, 260 

Corau Jacques, receveur général du Poitou, 58, 275, 

360 

Coulombiers forêt (de), 67, 68, 190, 192, 194, 203, 

208, 224, 225, 273, 354, 357, 359, 368, 377 

Courtelet Jean, serrurier, 65, 170, 194, 274, 397, 

410 

Coustave Raymond, trésorier général de Jean de 

Berry, 90, 98, 100, 303, 326, 634, 636 

Cramaud Simon (de), évêque de Poitiers, 120 

Cueille (La), carrière (de), 68, 70, 73, 368 

D

Dampmartin Drouet (de), général maître des 

œuvres du duc de Bourgogne puis de Jean de 

Berry, 1, 34, 77, 128, 134, 181, 196, 217, 236, 

255, 265, 324, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 

337, 342, 362, 382, 394, 396, 398, 400, 401, 

404, 405, 407, 408, 414, 418, 421, 425, 429, 

433, 437, 442, 445, 507, 548, 549, 550, 554, 

585, 587, 594, 598, 600, 602, 625, 636, 640, 

646, 652, 662, 663, 664, 666, 673, 674, 683, 

684, 685, 687 

Dampmartin Guy (de), chanoine de Saint-Martin de 

Tours, fils de Guy de Dampmartin, 605 

Dampmartin Guy (de), général maître des oeuvres 

de Jean de Berry, 1, 36, 37, 40, 47, 49, 50, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 92, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 126, 128, 147, 

148, 170, 172, 179, 187, 188, 189, 193, 194, 

199, 203, 204, 208, 209, 213, 214, 215, 226, 

273, 280, 281, 282, 287, 288, 301, 312, 325, 

326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 338, 339, 

342, 343, 347, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 

357, 358, 359, 361, 362, 376, 387, 394, 396, 

397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 408, 

409, 410, 411, 412, 421, 426, 427, 434, 436, 

437, 438, 483, 507, 514, 532, 551, 553, 554, 

555, 560, 577, 579, 580, 605, 606, 625, 631, 

632, 648, 652, 661, 667, 677, 678, 681 

Dampmartin Huguet (de), tailleur de pierre, fils de 

Jean de Dampmartin, 435, 436 

Dampmartin Jean (de) dit l'aîné, maître d'œuvre des 

cathédrales du Mans puis de Tours, 1, 431, 432, 

433, 435, 436 

Dampmartin Jean (de) dit le jeune, maître es arts, 

602 

Dampmartin l'imagier (Drouet ?), 236 

Daycon James, maçon, 613 

Dée Richard, dit Richard le plombier, 171, 204, 

274, 397, 399 

Denions Jean, carrier, 230 

Deschamps Guillaume, peintre, 168, 554 

Dijon 

Chambre des comptes, 31 

Chartreuse de Champmol, 121, 131, 333, 334, 

379, 381, 387, 388, 395, 423 

Palais, 333 

Donne Jacquemart, maître d'oeuvre, 173, 380 

Doudan, château (de), 2, 17, 18, 166, 182, 235, 238, 

239, 243, 250, 251, 499, 622 

Drecy Jean, carrier, 230 

Dumoutet Jules, restaurateur des Monuments 

Historiques, 126, 130, 139, 140, 690 

Durant Jean, charpentier, 620 

E

Ecluse Nicolas (de l’), maître d’oeuvre de la 

cathédrale du Mans, 431, 433 

Ecluse, château (de l'), 325, 333, 334, 687 

Edouard III, roi d'Angleterre, 73, 81, 184, 270, 382 

Effiat, 104 

Embriachi Baldassare, marqueteur florentin, 119, 

386 

Estingeant Robert, sergent de Jean de Berry, 217 

Etampes, 238, 240, 243 

Château, 2, 18, 238, 239, 243, 262, 499 

Comté, 17, 113, 235 

Etampes Jean (d’), sommelier de corps puis 

conseiller de Jean de Berry, 36, 127, 132, 142, 

224, 398, 408 

Etampes Robinet (d’), garde des joyaux, 28, 251, 

269 

F

Fée Mélusine Voir Lusignan 
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Flamand Hennequin (le), tailleur de pierre, 66, 412

Fou Yves (du), capitaine du château de Lusignan, 

211, 220, 313 

Foucher Hugues, tailleur de pierre, lieutenant du 

général maître des oeuvres en Auvergne, 101, 

102, 109, 111, 112, 114, 115, 137, 150, 151, 

216, 258, 265, 284, 288, 301, 304, 306, 329, 

335, 340, 341, 342, 362, 397, 428, 507, 515, 

544, 571, 574, 575, 583, 584, 594, 600, 673 

Fouchier Pierre, maître charpentier du roi, 207, 

247, 255, 256, 343, 365 

Fouchier Robert, maître des oeuvres de 

charpenterie du roi et de Jean de Berry, 66, 67, 

100, 208, 224, 273, 301, 329, 336, 341, 342, 

344, 351, 352, 353, 354, 355, 396, 397, 399, 507 

Freredoux Olivier, maître d'oeuvre de la cathédrale 

de Tours, 432 

Fribourg Brocard (de), tailleur de pierre, 48, 384, 

518 

G

Galargues, 232 

Garreau Jean, carrier, 230 

Gauchery Paul, architecte des Monuments 

Historiques, 2 

Gençay, forterresse (de), 184, 221, 682 

Genouilly, 19, 24, 181 

Genouilly, hôtel (de), 83, 114, 179, 180, 181, 268, 

283, 287, 290, 313, 318, 323, 336, 351, 376, 

439, 587, 664 

Chaire, 181 

Chapelle Saint-Silvain, 180 

Germolles, château (de), 196, 377, 381 

Gervais Etienne, payeur des oeuvres du château et 

du palais de Poitiers, 12, 58, 75, 76, 78, 169, 

170, 186, 188, 189, 191, 194, 198, 199, 200, 

201, 202, 204, 207, 209, 226, 288, 290, 291, 

292, 293, 295, 296, 298, 313, 314, 316, 347, 

348, 352, 355, 356, 358, 360, 367, 488, 508, 

510, 511, 513, 514, 535, 536, 555, 558, 624, 

654, 655, 656 

Gessart Jean, tailleur de pierre, 81, 170 

Giac Pierre (de), chancelier de Jean de Berry, 90, 

167, 256, 257, 258, 259, 429, 637, 649 

Gien, 17, 24, 141, 159, 235, 238, 242, 303, 322, 

592, 644 

Château, 238 

Eglise Saint-Etienne, 238, 592 

Gilles Largent, maître d'oeuvre, 173, 380 

Giraut Jean, tailleur de pierre, 81, 192, 202, 350 

Gouge Martin, évêque de Chartres puis de 

Clermont, chancelier de Jean de Berry, 115, 

120, 176, 267, 362, 428, 430, 474, 579, 580, 

591, 592, 623, 632 

Graçay, 24, 30 

Baronnie, 179, 264, 267, 268, 279, 293, 294, 

300, 312, 313, 516, 587, 664 

Tour de, 179, 219 

Grange Jean (de la), conseiller du roi, 374 

Grange-aux-Merciers, hôtel (de la), 182, 242, 258, 

259, 376, 649 

Guérart Jean, lieutenant du général maître des 

oeuvres puis maître d’oeuvre de Jean de Berry 

et de la ville de Paris, 48, 58, 66, 67, 68, 100, 

177, 178, 181, 187, 200, 224, 225, 226, 229, 

231, 273, 287, 301, 329, 330, 335, 336, 337, 

338, 342, 344, 349, 351, 352, 353, 355, 359, 

360, 365, 368, 383, 386, 396, 397, 399, 400, 

401, 403, 405, 409, 410, 411, 412, 414, 507, 

587, 589, 598, 602, 605, 651, 664, 678, 681 

Guesclin Bertrand (du), 17, 184 

Guibon Jean, maître des oeuvres du roi en Poitou, 

86, 210, 220, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 

628 

Guobia Pierre, tailleur de pierre, 93, 97, 98, 106, 

108, 109, 147, 328 

H

Hanry, horloger de Jean de Berry, 274 

Helbuterne Robert (de), maître d'oeuvre de Jean 

sans Peur, 178, 337, 365, 401 

Henri (l’ancien), verrier, 202, 206, 351 

Henri V, roi d'Angleterre et de France, 433 

Heraudeau Jean, charpentier, 230 

Hesdin Jacquemart (de), peintre, 189, 394, 409, 

588, 644, 650 

Hesdin, château (de), 173, 380 
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Huy Jean (de), tailleur de pierre, 48, 66, 67, 355, 

384, 396, 397, 399, 409, 410, 411, 412, 661 

I

Illande bois (d'), 39, 111, 192, 198, 205, 225, 258, 

351, 357, 358, 361, 369, 377 

Isabeau de Bavière, reine de France, 80, 263, 321 

Issoudun, 554 

Tour, 219, 560 

J

Jargeau, 134, 236, 334, 335, 398, 402, 404, 405, 

408, 429, 430, 436, 437, 602, 603, 636, 637, 

663, 666, 683, 684, 685, 686 

Jarnac Etienne, maçon, 200 

Jazeneuil, carrière (de), 224, 229, 230, 368 

Jean le Bon, roi de France, père de Jean de Berry, 

8, 99, 106, 159, 213, 379 

Jean Robin, maître des oeuvrs du roi en Poitou, 61, 

85, 210, 211, 618, 619, 628 

Jean sans Peur, comte de Nevers puis duc de 

Bourgogne, 24, 37, 51, 164, 168, 238, 247, 257, 

337, 379, 380, 383, 391, 401, 442 

Jean, comte de Montpensier, deuxième fils de Jean 

de Berry, 17, 24, 80, 90, 121, 125, 128, 151, 

165, 259, 265, 425 

Jean, duc de Bourbon, 17, 90, 116 

Jean, duc de Gérone, 335, 382, 386, 387, 394 

Jeanne d’Armagnac, duchesse de Berry, première 

épouse de Jean de Berry, 24, 56, 58, 75, 121, 

132, 165, 167, 179, 382, 386 

Jeanne de Boulogne, duchesse de Berry, seconde 

épouse de Jean de Berry, 17, 56, 78, 80, 88, 90, 

121, 132, 149, 165, 182, 233, 282, 318, 336, 

484, 587 

Jolis Hugues, tailleur de pierre, lieutenant du 

général maître des oeuvre à Riom, 102, 103, 

148, 329, 339, 340, 362, 397, 412, 425, 507 

Joudran Philippe, maçon, 199 

Jozerand château (de), 94, 148, 154, 156, 468, 692 

Juglar Pierre, maître d'oeuvre de la cathédrale de 

Clermont et du palais de Riom, 101, 102, 103, 

147, 148, 287, 329, 339, 340, 362, 397, 411, 

426, 427, 428, 507 

Juvigny Colin (de), maçon, 150, 583 

L

Lalement Pierre, verrier, 180 

Languedoc, 6, 8, 18, 22, 24, 89, 100, 159, 167, 170, 

186, 241, 271, 280, 305, 318, 322, 578, 604, 

623, 638, 642, 644 

Lannelier Etienne, peintre, 327, 548 

Laon Jean (de), huchier, 114, 181 

Launay Jean (de), sculpteur, 327 

Lavarde Guillaume, carrier et tailleur de pierre, 41, 

69, 73, 81, 82, 171, 195 

Lazenay, carrière (de), 27, 49, 367 

Liège Jean (de), sculpteur, 327 

Limbourg fréres, 2, 161, 384, 392, 399, 401, 403, 

408, 439, 442 

Londres, 23, 271, 382, 383, 384, 640 

Palais de Westminster, 383 

Louis d’Evreux, comte d’Etampes, 17, 132, 167, 

173, 186, 187, 198, 228, 235 

Louis de Blois, comte de Blois, premier époux de 

Marie de Berry, 24 

Louis de France, duc d'Anjou, 17, 270, 274, 280, 

321, 374, 379, 383, 423, 438 

Louis de Guyenne, Dauphin de Viennois, 37, 338 

Louis XI, roi de France, 22, 38, 43, 53, 85, 135, 

175, 210, 211, 217, 220 

Louis, duc d’Orléans, 121, 182, 240, 257, 263, 322, 

337, 343, 374, 377, 390, 424, 442, 623, 682 

Louis, duc de Bourbon, 122, 167, 389, 392 

Loyson Robert, payeur des oeuvres du palais de 

Riom, 97, 289, 508 

Lunel, 150, 232 

Lusignan, 220 

Bastide, 221, 343 

Château, 9, 55, 83, 192, 201, 220, 222, 223, 

224, 229, 290, 291, 293, 305, 307, 312, 335, 

336, 343, 355, 368, 376, 377, 491, 510, 511, 

513, 536, 555, 624, 630, 648, 652 

Corps de logis, 223 

Tour d’Etampes, 201 

Tour d'Etampes, 228, 230 

Tour Mélusine, 231 

Tour Poitevine, 230 
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Tour Trompe, 221 

Fée Mélusine, 55, 223 

Jardins, 231 

Parc, 226 

Portail de l'Echelle, 230 

M

Macé Jean, maître des oeuvres de charpenterie de 

Jean de Berry, 77, 203, 221, 343, 344, 350, 507, 

578, 682 

Magne Lucien, inspecteur des Monuments 

Historiques, 2 

Maillezais, évêque (de), 266 

Malesec Guy (de), évêque de Poitiers, 120 

Mans (Le) 

Cathédrale, 1, 405, 430, 432, 685, 687 

Transept nord, 431 

Manuel Paléologue, empereur Byzantin, 24, 37, 

250 

Marcoussis, château et couvent des Célestins, 239, 

374 

Marguerite de Flandre, duchesse de Bourgogne, 

381 

Marie d’Anjou, reine de France, 178, 217 

Marie de Berry, duchesse de Bourbon, deuxième 

fille de Jean de Berry, 24, 90, 116, 165, 167, 

234, 250 

Maringues, foires (de), 110, 377 

Marsat, 108 

Martreuil Ithier (de), évêque de Poitiers, 120 

Marville Jean (de), sculpteur, 140, 334 

Masle Jean (le), évêque de Maillezais, 120 

Mayence Claus (de), tailleur de pierre, 48, 100, 

101, 103, 106, 107, 329, 384, 397, 409, 410, 

411, 412, 425, 562 

Mehun-sur-Yèvre, 19, 21, 22, 24, 25, 165, 182, 437 

Château, 9, 24, 25, 26, 35, 65, 67, 74, 78, 91, 

139, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 

168, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 182, 188, 

193, 194, 207, 213, 216, 232, 250, 271, 279, 

281, 283, 287, 290, 291, 305, 317, 319, 328, 

336, 338, 344, 378, 380, 387, 390, 394, 410, 

412, 416, 418, 438, 439, 508, 510, 511, 513, 

590, 603, 624, 652, 658, 660, 663, 667, 671 

Chambre à parer, 554 

Chapelle, 153, 171, 196, 560 

Horloge, 268 

Hôtel de Bon Repos, 176, 344 

Librairie, 166 

Chaussée de l’Etang (la), 177 

Collégiale, 174, 176, 289 

Faubourg de Gandebert, 177 

Fortifications, 159 

Mende, cathédrale (de), 339, 426, 428 

Merlin Pierre, horloger du roi, du duc d'Anjou puis 

de Jean de Berry, 274, 275, 384, 397, 680, 681 

Meschin Huguenin, payeur des oeuvres du palais de 

Bourges et du château de Mehun-sur-Yèvre, 35, 

36, 47, 68, 169, 171, 290, 291, 295, 300, 330, 

508, 510, 624, 661 

Metz Jean (de), maçon, valet de Guy de 

Dampmartin, 553 

Mignot Jean, tailleur de pierre, 48, 49, 410, 413 

Milan, cathédrale (de), 382 

Monnant Henri, sculpteur, 206, 351 

Montaigu Gérard (de), évêque de Poitiers, 120 

Montaigu Jean (de), maître de l'Hôtel du roi, 6, 43, 

239, 256, 257, 321, 338, 374 

Montargis, 242 

Montenoyson Robert (de), maître des oeuvres de 

charpenterie, 178, 344, 507 

Montespedon Evrard (de), conseiller de Jean de 

Berry, 132, 142 

Montferrand, 89, 91 

Montpensier, 21, 90, 167 

Comté, 90, 96, 152, 341, 600, 631 

Montpeyroux, 106, 366 

Montreuil-Bonin, 68, 203, 368 

Moreau Jean, charpentier, 67, 359 

Morogues, église (de), 141 

Moulins, palais ducal, 261 

Mozac, 104, 106, 107, 108, 366, 672 

N

Nantes, cathédrale (de), 1, 402, 435 

Nemours, 242 

Nevers Girart (de), tailleur de pierre, 225 

Nevers Guillaume (de), couvreur, 204, 350 
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Nevers Jean (de), couveur, 48, 350, 369 

Niort, 266, 273 

Horloge, 270 

Port, 264, 265, 591 

Noces Barthélemy (de), lieutenant du trésorier 

général, 96, 177, 214, 297, 298, 306, 319, 320, 

323, 516, 550, 670 

Nonette, 214 

Château, 3, 9, 16, 83, 89, 91, 92, 96, 102, 103, 

129, 145, 149, 169, 212, 213, 214, 215, 216, 

232, 233, 239, 268, 279, 280, 301, 306, 317, 

319, 328, 329, 335, 341, 362, 366, 388, 400, 

425, 426, 465, 474, 475, 516, 550, 557, 564, 

570, 582, 633, 635, 636, 644, 667, 672, 673 

Horloge, 268 

Nouviau Jean (de), maçon, valet de Guy de 

Dampmartin, 553 

Nuilley Jacques (de), lieutenant de Drouet de 

Dampmartin en Bourgogne, 333, 334 

O

Orléans, 236 

Collégiale Saint-Aignan, 139, 415 

Orléans Jean (d'), peintre, 42, 128, 140, 172, 315, 

399, 401, 409, 548, 625, 643 

Osmont Jean, fondeur de cloche, 273, 357, 384 

P

Papin Jean, maître d'oeuvre de la cathédrale de 

Tours, 435 

Paris, 24, 56, 183 

Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 243 

Bastille (La), 29, 80, 245, 321, 364, 373, 556 

Chambre des comptes, 30, 293, 298, 299, 302, 

363, 622, 638, 642, 650, 661 

Chartreuse Notre-Dame-de-Vauvert-les-Paris, 

123 

Couvent des Grands-Augustins, 245, 246 

Eglise des Célestins, 121, 364, 373, 384 

Eglise Saint-Honoré, 254 

Hôtel d'Artois, 378, 390 

Hôtel de Bohème, 31 

Hôtel de Giac, 43, 242, 256, 257, 651 

Hôtel de la Reine Blanche Voir Paris:Hôtel de la 

rue de la Tixeranderie 

Hôtel de la rue de la Tixeranderie, 255 

Hôtel de la rue de l'Echelle du Temple, 207, 

255, 256, 332, 554 

Hôtel de Navarre (bourg de Saint-Germain-des-

prés), 252, 657, 659 

Hôtel de Nesle, 83, 125, 182, 228, 239, 242, 

243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 

253, 254, 257, 259, 263, 280, 283, 298, 306, 

337, 343, 347, 363, 364, 376, 390, 404, 414, 

556, 567, 581, 582, 584, 625, 635, 637, 639, 

644, 649, 650, 657, 659 

Adduction d'eau, 248, 567 

Bibliothèque, 251 

Chapelle, 251 

Galeries, 248 

Grande cuisine, 252 

Grande Salle, 253 

Horloge, 251, 268 

Jardins, 251 

Murs, 250 

Porte de Nesle, 244, 249, 254, 496 

Séjour de Nesle, 246, 247, 252, 494, 496, 

649, 657 

Hôtel de Nevers, 249, 254, 495 

Hôtel de Saint-Pol, 240, 249, 255, 257, 270, 

364, 373, 375, 390 

Hôtel de Savoie et petit hôtel de Savoie Voir

Paris:Hôtel de la rue de l'Echelle du Temple 

Hôtel de Soissons, 243 

Hôtel d'Hugues des Royaux, 254, 624 

Hôtel du Porc-Epic Voir Paris:Hôtel de Giac 

Hôtels des Tournelles, 242, 245, 256, 635, 639, 

646 

Louvre (Le), 3, 44, 47, 50, 80, 119, 127, 161, 

174, 240, 242, 243, 244, 245, 270, 297, 323, 

327, 331, 332, 364, 372, 373, 374, 375, 386, 

390, 402, 410, 457, 556, 593, 665 

Palais de la Cité, 38, 41, 42, 44, 119, 137, 240, 

242, 243, 246, 270, 276, 364, 373, 375, 377, 

379, 383 

Horloge, 274, 276 

Paroissiale de Saint-André-des-Arts, 125, 243 

Petite Seine (La), 246 
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Porte de Bucci, 249 

Remparts, 247 

Sainte-Chapelle, 66, 124, 132, 139, 341 

Saint-Germain-des-prés, bourg (de), 243, 246, 

252 

Saint-Germain-des-Près, religieux (de), 245 

Patrin Guillaume, maçon, 81, 188, 199, 349, 532, 

579 

Penevairre Lionel (de), capitaine de Lusignan, 220 

Penon Guillaume, carrier, 230 

Philippe Auguste, roi de France, 25, 26, 27, 89, 

243, 246 

Philippe le Bel, roi de France, 16, 58, 62, 73 

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, 9, 24, 31, 37, 

90, 123, 124, 131, 132, 140, 164, 167, 168, 173, 

176, 178, 182, 214, 216, 218, 240, 241, 242, 

244, 245, 257, 258, 259, 260, 264, 270, 277, 

333, 334, 374, 378, 379, 380, 381, 384, 386, 

387, 390, 391, 392, 396, 400, 401, 402, 423, 

438, 646 

Philippe VI de Valois, roi de France, 159, 255 

Pierrefonds, château (de), 261 

Pisan Christine (de), 5, 276, 392 

Pithiviers, 243 

Poissy, prieuré Saint-Louis, 119, 386 

Poitiers, 3, 13, 14, 32, 39, 55, 56, 57, 58, 64, 74, 76, 

79, 80, 81, 82, 125, 145, 182, 183, 184, 185, 

189, 190, 199, 208, 210, 224, 264, 265, 272, 

274, 275, 297, 301, 336, 344, 358, 368, 378, 

403, 409, 410, 441, 478, 555, 556, 558, 559, 

565, 588, 589, 607, 679, 680, 682 

Abbaye Saint-Jean de Montierneuf, 64, 68, 183, 

189, 200, 205, 206, 359, 409, 487, 679 

Boivre (La), 183, 208, 489 

Cathédrale, 122, 125 

Château, 12, 39, 41, 58, 65, 67, 79, 83, 85, 118, 

162, 165, 168, 171, 182, 183, 185, 189, 193, 

194, 196, 197, 198, 199, 204, 209, 210, 211, 

224, 226, 228, 279, 283, 288, 304, 305, 326, 

329, 335, 336, 338, 349, 357, 369, 377, 378, 

394, 404, 407, 410, 439, 487, 510, 513, 514, 

519, 547, 555, 588, 608, 610, 615, 618, 619, 

627, 628, 637, 645, 682 

Bateau, 65, 68, 188, 193, 208, 209, 225, 283, 

342, 350, 352, 353, 354, 356, 377, 439, 

511, 558 

Beau Repos, 207 

Chapelle Saint-Nicolas, 118, 195 

Galeries, 202 

Galetas, 201 

Jardins, 207 

Pavillon d'entrée, 205 

Tour d'Etampes, 201 

Tours, 199 

Clain (Le), 183, 189, 190, 195, 196, 197, 199, 

200, 201, 203, 204, 208, 224, 344, 349, 350, 

365, 368, 489 

Couvent des Cordeliers, 57, 58, 60, 65, 67, 69, 

77, 81, 124, 186, 218, 225, 283, 338, 350, 

353, 358, 437, 479 

Couvent des Jacobins, 34, 58, 67, 69, 71, 76, 77, 

124, 330, 331, 350, 358, 359, 368, 398, 479, 

578, 579, 580, 605, 606, 678 

Eglise Saint-Hilaire-le-Grand, 63, 75, 120 

Fossé-Le-Roi, 57, 58, 598 

Gros Horloge, 76, 199, 203, 204, 223, 269, 270, 

271, 272, 273, 275, 276, 277, 280, 282, 288, 

301, 330, 336, 342, 344, 357, 358, 410, 490, 

514, 586, 589, 680, 681 

Hôtel de Vivonne, atelier de Jean de Valence, 

65, 78, 81, 122, 198, 262, 360, 387, 407, 

410, 479 

Palais ducal, 2, 3, 9, 18, 36, 39, 40, 55, 56, 57, 

58, 59, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 

82, 84, 85, 93, 189, 223, 277, 279, 282, 283, 

290, 291, 296, 304, 330, 331, 383, 387, 398, 

407, 419, 421, 436, 478, 480, 508, 577, 607, 

613, 615, 616, 624, 628, 635, 648, 654, 658, 

677, 679 

Chapelle, 59, 62 

Grande salle, 379 

Grande salle Plantagenêt, 62, 74 

Pignon sud, 73, 76, 87 

Tour Maubergeon, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 65, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 170, 

171, 187, 188, 189, 222, 225, 261, 281, 

282, 283, 314, 329, 330, 339, 349, 350, 
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352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 

367, 368, 375, 378, 394, 407, 410, 412, 

420, 421, 478, 481, 482, 484, 485, 486, 

526, 558, 641, 677, 679 

Paroisse Notre-Dame-la-Grande, 605 

Paroisse Saint-Didier, 57, 58, 86, 87, 336, 360, 

599, 615, 678 

Porte de Rochereuil, 185 

Porte Le Comte, 57 

Porte Saint-Ladre, 70, 183, 185, 188, 190, 191, 

199, 200, 201, 202, 204, 205, 211, 349, 590, 

680, 681 

Rempart de l'Antiquité tardive, 57, 59 

Remparts du Moyen Age, 183, 264 

Poitou, comté (de), 16, 17, 22, 23, 55, 56, 64, 85, 

91, 220, 221, 222, 265, 321, 346, 477 

Poussart Henri, charpentier, 350, 353 

Prestre Jean (le), couvreur, 39, 561 

R

Rabiner Jean, couvreur, 192, 194, 196, 202, 350, 

368 

Riom, 89, 214, 232, 275 

Chapelle palatine (Sainte-Chapelle), 7, 92, 94, 

103, 108, 116, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 

154, 157, 212, 305, 413, 423, 429, 667, 668, 

669 

Palais ducal, 3, 10, 19, 39, 40, 47, 50, 66, 83, 

89, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 105, 110, 113, 

115, 116, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 208, 

215, 218, 225, 279, 280, 281, 282, 283, 289, 

291, 300, 305, 308, 317, 325, 328, 329, 335, 

339, 340, 341, 362, 366, 388, 394, 407, 412, 

413, 418, 420, 421, 425, 439, 510, 511, 512, 

541, 552, 557, 564, 570, 583, 584, 623, 628, 

636, 637, 649, 653, 668, 670, 671, 672, 673, 

674 

Galerie, 113 

Jardins, 112 

Tour Bonan, 89, 91, 92, 116, 117, 147, 466, 

628 

Vis, 93 

Rempart, 92 

Tour Goyon, 95 

Rivière Bureau (de la), 321, 374 

Rochelle (La), 17, 225, 273, 369, 377 

Rochereuil Colas (de), charpentier, 209, 350, 353, 

354 

Rodier Mathurin, maître d'oeuvre de la cathédrale 

de Nantes, 435 

Roucy Guillaume (de), fondeur de cloche, 586 

Rouvres, château, 270 

Rouvres, château (de), 333, 334, 402 

S

Saint-Denis, basilique (de), 121, 125 

Saint-Flour, horloge (de), 270 

Saint-Marcel, faubourg (de), 242, 263 

Hôtel du Val-la-Reine, 263 

Maison de Jeanne de Dormans, veuve du 

seigneur de Paillart, 263, 649 

Maison de Miles de Dormans, évêque de 

Beauvais, 263, 649 

Saint-Pourçain, 21 

Saint-Romain Jean (de), sculpteur, 327 

Salle-le-Roy (La), 24, 561 

Saumur, château (de), 3 

Saussart Thévenin, tailleur de pierre, 226 

Savignon Jean (de), payeur des oeuvres du palais 

de Riom, 66, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 108, 

111, 112, 113, 114, 149, 169, 215, 225, 288, 

290, 291, 293, 306, 308, 311, 312, 347, 362, 

399, 413, 508, 510, 511, 512, 552, 557, 571, 

623, 627, 634, 637, 653, 654, 672, 673, 674, 675 

Seine (La), 242, 243, 246, 248, 249, 252, 254, 258, 

259, 260 

Selles-sur-Cher, 159 

Sèvre (La), 266, 365, 369 

Sèvre Niortaise (La), 266 

Simon Dubois, maçon, 334 

Sluter Claus, sculpteur, 3, 90, 140, 161, 173, 257, 

334, 380, 381, 387, 562, 650, 663 

Souvigny, prieurale (de), 121, 122, 423 

Spifame Barthélemy, marchand, 384 



733

T

Temple Raymond (Du), maître des oeuvres de 

maçonnerie du roi, 264, 306, 325, 331, 333, 

342, 411, 418, 422, 424, 433, 438, 649 

Tours, cathédrale (de), 1, 433, 434, 435, 436, 686, 

688 

Tranchant Robin, charpentier, 205, 207, 350 

U

Usson, 90, 232 

Château, 3, 17, 90, 92, 115, 149, 215, 232, 233, 

234, 280, 290, 303, 305, 313, 362, 365, 366, 

425, 476, 508, 510, 511, 544, 557, 570, 627, 

635 

V

Valence (Espagne), 335 

Valence Jean (de), tuilier espagnol, 65, 78, 79, 163, 

170, 262, 355, 357, 360, 387, 397, 407, 410 

Vallet Jean, receveur de Berry, 292 

Vaubreçay Jean (de), payeur des oeuvres du roi, 

245, 364, 556, 637 

Verrier Pierre (le), verrier, 216, 319, 343, 549, 652 

Vien Simon (de), charpentier, 190, 200, 203, 206, 

350, 353, 359 

Vierzon, 24, 159, 165, 167, 179, 182, 660 

Hôtel de Bellefiole, 182 

Villars Colin (de), maître des oeuvres de 

charpenterie, 216, 319, 343, 507, 549, 550, 652 

Vincennes 

Bois, 240, 242, 259 

Château, 246, 248, 258, 261, 375, 377, 390 

Sainte-Chapelle, 137, 284, 306, 342, 379, 418, 

424, 433, 440 

Viry-Châtillon, hôtel (de), 242 

Volvic, 94, 97, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 113, 

149, 328, 361, 367, 428, 572, 573, 575, 576, 577 

Vonne (La), 220, 224, 229, 368 

Vrillière Phélippeaux (dela), archvêque de Bourges, 

174 

W

Werve Claus (de), sculpteur, 140 

Wissembourg Jean (de), horloger de Jean de Berry, 

271, 274 
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