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UN DESSIN DE STOCKHOLM ET LES BRAS  
DE LUMIÈRE DITS « DE SEIGNELAY »

Nicolas Courtin

Sous le numéro d’inventaire THC 2148, le cabinet d’Arts graphiques du 
Nationalmuseum de Stockholm conserve un dessin représentant une cheminée 
(fig. 1). Il porte deux inscriptions manuscrites, de mains différentes ; l’une, en 
haut de la feuille, à la mine : « de la grande chambre de Madame de Seignelay » 
et la seconde, en bas, à l’encre brune : « Chauvau fecit », accompagnée d’une 
toise. La cheminée est représentée sur presque toute sa hauteur (elle est tronquée 
juste avant la corniche du plafond) avec son miroir et une partie du tableau 
qui le surmonte – que Nicolas Milovanovic propose d’identifier comme 
L’Ange gardien du Dominiquin aujourd’hui conservé à Naples, au musée 
Capodimonte. Toutes ses garnitures sont représentées : plaque de contre-cœur, 
grille et chenets dans le foyer, vases sur la tablette et paire de bras de lumière 
de part et d’autre du miroir. À notre connaissance, ce dessin n’a été publié que 
deux fois : par François Souchal, en 1977 1, pour illustrer l’intervention du 
sculpteur René Chauveau (1663-1722) à l’hôtel de Seignelay, et par Jérôme de 
La Gorce, en 2003, dans une présentation générale des dessins d’art décoratif 
français de Stockholm 2. 

Aucun de ces auteurs ne fait le rapport entre ce dessin et les bras de lumière 
dits « de Seignelay » que l’on reconnaît de chaque côté du miroir, dont le 
Musée des arts décoratifs de Paris conserve deux exemplaires depuis 1889 3 
et le J. Paul Getty Museum (Malibu) un troisième depuis 2004 4 (voir fig. 3). 

1 François Souchal, French sculptors of the 17th and 18th centuries: the reign of Louis XIV, 
Oxford, Cassirer, 1977-1987, t. 1, A-F, 1977, p. 93, no 7.

2	 Jérôme	de	La	Gorce,	« La	correspondance	entre	Tessin	et	Cronström	et	les	collections	du	
Nationalmuseum	de	Stockholm »,	Konsthistorisk tidskrift, 76, 2003, p. 82-90, fig. 7.

3 Paris, musée des Arts décoratifs, inv. 4766 A et B.
4	 Malibu	(Californie),	The	J. Paul	Getty	Museum,	inv.	2004.67.



1.	René	Chauveau,	cheminée	«	de	la	grande	chambre	de	Madame	de	Seignelay	»,	 
dessin, ca	1692-1693,	Stockholm,	Nationalmuseum,	THC	2148



427

nicolas courtin   U
n	dessin	de	S

tockholm
	et	les	bras	de	lum

ière	dits	« de	S
eignelay »

L’historiographie concernant ces objets ne fait pas non plus référence à cette 
feuille. Jean Nérée Ronfort, qui a publié les seules études concernant ces objets 5, 
ne mentionne pas THC 2148 ; il se fonde uniquement sur un autre dessin 
conservé à Stockholm, THC 8536 (voir fig. 2), qui les représente avec un 
autre modèle d’applique et une serrure. C’est ce dernier dessin qui a permis de 
connaître leur provenance, les appartements de la marquise de Seignelay.

L’importance de ces bras de lumière en bronze doré, considérés comme les 
plus anciens exemples français connus et documentés, n’est pas à démontrer ici. 
En revanche, la représentation dans leur contexte d’objets d’art du xviie siècle 
conservés, particulièrement célèbres, étant rarissime, il nous a semblé utile 
de rouvrir le dossier des bras « Seignelay » et de revenir sur les informations 
couramment admises sur l’origine, la date et l’auteur de ces luminaires, à la 
lumière de ce nouveau dessin 6.

Les caractéristiques du dessin THC 2148 – différentes mains pour le dessin 
et les inscriptions, présence des accessoires, cadrage incomplet, toise… – 
désignent un dessin fait in situ, reproduisant une cheminée réalisée, et non un 
projet ou un modèle pour la gravure. Il appartient incontestablement aux pièces 
destinées à enrichir la documentation de la surintendance suédoise au moment 
de la reconstruction du palais royal de Stockholm 7. D’après la correspondance 
entre le diplomate Daniel Cronström et l’architecte Nicodème Tessin  
le Jeune, le dessin arrive en Suède à la fin de l’année 1694 ou au début de 1695 8. 
Avec la feuille THC 8536, il illustre l’un des chantiers majeurs de décoration 
intérieure conduit à Paris au début des années 1690, dont l’importance a été 
soulignée par Bruno Pons : « une nouveauté certaine préside à la décoration de 
ces appartements, dont certains éléments préfigurent ceux qui se retrouveront 

5	 Jean	Nérée	Ronfort,	« André-Charles	Boulle:	die	Bronze-arbeiten	und	seine	Werkstatt	im	
Louvre »,	Vergoldete Bronzen: die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, 
München,	Klinkhardt	&	Biermann,	1986,	t. 2,	p. 459-520	et	498	(où	les	bras	sont	attribués	
à	A.-C.	Boulle) ;	Jean	Nérée	Ronfort	et	Jean-Dominique	Augarde,	« Bras	de	lumière	de	 
Mme	de	Seignelay »,	Catalogue de la galerie Steinitz,	Paris,	1998 ;	Jean	Nérée	Ronfort (dir.),	
André Charles Boulle, 1642-1732 : un nouveau style pour l’Europe,	Paris/Frankfurt,	Somogy/
Museum	für	angewandte	Kunst,	2009,	p. 284-285.

6 Cette courte étude n’aurait pu être menée sans l’aide indispensable, généreuse et amicale 
de	Martin	Olin	et	Linda	Hinners,	au	Nationalmuseum	de	Stockholm,	et	de	Sophie	Motsch,	au	
Musée	des	arts	décoratifs.	Qu’ils	trouvent	ici	l’expression	de	toute	notre	gratitude,	ainsi	que	
Nicolas Milovanovic et Joëlle Barreau.

7	 Martin	Olin,	« The	Drawings	of	the	Tessin	Collection	in	the	Nationalmuseum,	Stockholm:	The	
decorative	arts »,	dans	Peter	Führing	et	Cordélia	Hattori	(dir.),	Les Marques de collections. 
Cinquièmes rencontres internationales du Salon du dessin, 24 et 25 mars 2010,	Dijon/Paris,	
L’Échelle	de	Jacob/Société	du	salon	du	dessin,	2010-2011,	t.1,	2010,	p.	87-95.

8	 « Conte	de	ce	que	j’ai	deboursé	[…] :	un	dessin	de	la	cheminée	de	Mme	de	Seignelay	–	 
2	livres	10	sols »	(lettre	de	D.	Cronström	à	N.	Tessin	du	10	décembre	1694,	citée	dans	 
Les Relations artistiques entre la France et la Suède, 1693-1718. Nicodème Tessin le Jeune et 
Daniel Cronström. Correspondance,	éd.	Roger-Armand	Weigert	et	Carl	Hernmarck,	Stockholm,	
Egnellska	Boktryckeriet,	1964,	p.	60).



3. Attribuée à René Chauveau d’après Jean Bérain, paire de bras de lumière,  
bronze	doré,	ca 1692-1693, Musée des arts décoratifs de Paris, inv. 4766A et 4766B

2.	Modèle	de	bras	de	lumière	et	de	serrure	«	du	cabinet	de	Mad.	de	Seignelay	»,	 
dessin, ca	1690-1695,	Stockholm,	Nationalmuseum,	THC	8536
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quelques années plus tard à Versailles 9. » Si, par ses dates, précoces, ce chantier 
échappe à l’étude de Pons, l’auteur a exploité l’importante documentation 
archivistique concernant les travaux effectués à l’hôtel de Seignelay par la veuve 
du marquis, prématurément décédé en 1690. Les séries T 532, 1123 et 2148 10 
des Archives nationales françaises conservent en effet la majorité des comptes 
de tutelle des enfants mineurs de Seignelay et permettent de voir comment la 
marquise a infléchi le cours des travaux commencés du vivant de son mari. 

La demeure en question est l’ancien hôtel Bautru, élevé en 1634-1635 rue 
des Petits-Champs sur des plans de Louis Le Vau 11. Propriétaire depuis 1665, 
Jean-Baptiste Colbert entreprit immédiatement des travaux d’agrandissement, 
en surélevant d’un étage carré les deux ailes sur la grande cour. Après le décès 
du ministre en 1683, son fils aîné, le marquis de Seignelay, et son épouse, 
Catherine Thérèse de Goyon-Matignon, reçoivent l’hôtel en legs. Ils y font 
réaliser d’importants travaux de rénovation à partir de 1690 (parallèlement à la 
construction du château de Sceaux). L’étude de cette campagne de travaux serait 
à refaire dans le détail mais les archives permettent de revenir sur la question 
de l’emplacement de la cheminée de notre dessin et, par conséquent, des bras 
de lumière.

La cheminée représentée se démarque des modèles de cette époque par un 
détail décoratif rare – qui a peut-être à lui seul justifié son relevé et son envoi 
en Suède : la draperie fleurdelisée sur laquelle se détachent les vases de la 
tablette 12. Ce motif est suffisamment caractéristique pour identifier clairement 
la cheminée dans les mémoires des artistes intervenant à l’hôtel de Seignelay. Le 
sculpteur André Le Goupil indique ainsi à propos de la cheminée de « la chambre 
desd. appartements neufs » : « plus au-dessous de lad. bordure, il y a un grand 
tapis enrichi de frange et parsemé partout d’une mosaïque toute remplie de 
petits fleurons : 40 livres 13. » Contrairement à l’intitulé du dessin, la cheminée 
en question est donc celle de la petite chambre de la marquise de Seignelay,  

9 Bruno Pons, De Paris à Versailles : 1699-1736, les sculpteurs ornemanistes parisiens et l’art 
décoratif des Bâtiments du roi,	[s.l.],	Association	des	publications	près	les	universités	de	
Strasbourg,	1986,	p.	65-66	et	85.

10 Papiers privés tombés dans le domaine public.
11	 Alexandre	Cojannot,	Louis Le Vau et les nouvelles ambitions de l’architecture française, 1634-

1654, Paris, Picard, 2012.
12	 On	notera	qu’à	l’hôtel	de	Marsan,	où	décède	la	marquise	en	1699,	la	cheminée	d’un	cabinet	

est	décorée	de	manière	similaire	d’une	« panne	de	pareille	couleur	[rouge	cramoisi]	d’une	
aune	deux	tiers	de	haut	ou	environ	faisant	le	dessus	de	la	cheminée »	(inventaire	après	décès	
de	la	comtesse	de	Marsan,	dressé	à	partir	du	2 janvier	1700 ;	château	de	Chantilly,	archives	
Condé, manuscrit 1307, article 313).

13	 « Mémoire	des	ouvrages	de	sculpture	en	bois	faits	pour	madame	la	marquise	de	Seignelay	
dans son hôtel de Colbert à Paris pour les nouveaux appartements par moi, André Le Goupil 
sculpteur »	(Arch.	nat.,	T 1123/28A).
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et non celle de la chambre de parade 14. L’intitulé du dessin THC 2148 est 
donc erroné, tout comme celui de THC 8536. Celui-ci représente sur une 
feuille unique deux modèles de bras de lumière, de face et de profil, dont celui 
qui nous intéresse (désigné par la lettre A) ; il est intitulé « Du Cabinet de 
Mad. de Seignelay ». Une inscription sous le modèle B précisant qu’il ornait 
la « cheminée de la grande chambre », on en a toujours déduit que l’autre 
provenait du cabinet. 

La chambre à coucher de la marquise fait partie du nouveau petit appartement 
qu’elle fait aménager une fois les grosses réparations de l’hôtel et les remaniements 
du grand appartement réalisés. Ce petit appartement était situé dans l’étage carré 
ajouté sur l’aile gauche en 1665, et venait en suite du grand appartement du 
premier étage du corps de logis principal. Accessible par la grande chambre, il se 
composait de quatre pièces principales et d’annexes partiellement entresolées et 
aboutissait aux logements de ses « demoiselles » qui donnaient sur la rue Croix-
des-Petits-Champs 15. Les anciens espaces furent entièrement restructurés pour 
être mis au goût du jour : modification du volume des pièces, création d’une 
alcôve dans la chambre à coucher, renouvellement complet du décor intérieur 
(notamment des plafonds), des corniches et des cheminées, agrandissement de 
toutes les fenêtres pour disposer de croisées « à la moderne », avec tablette et 
garde-corps en serrurerie – parmi les premiers exemples parisiens. Les mémoires 
du maître maçon Louis Vigneux attribuent sans conteste la paternité de ce projet 
(et ses multiples variantes) à la marquise de Seignelay : « Avoir levé les plans 
des appartements, avoir fait dix à douze différents dessins suivant les projets et 
pensées de madame pour faire les distributions et changements comme elle a 
désiré comme ils sont à présent 16. »

En ce qui concerne le décor intérieur, B. Pons a indiqué l’intervention des 
plus grands artisans de la fin du règne de Louis XIV comme André Le Goupil 
et René Chauveau pour la sculpture. Il précise enfin qu’ils étaient placés sous la 

14 Cette dernière est précisément décrite par ailleurs, son manteau était orné d’architecture et 
du	célèbre	tableau	de	Pierre	Mignard	représentant	la	marquise	et	son	fils	(Pierre	Mignard,	 
La Marquise de Seignelay et deux de ses fils,	huile	sur	toile, 1691,	Londres,	National	Gallery,	
inv.	NG 2967).

15	 Pour	tenter	une	restitution	de	cet	appartement,	voir	le	plan	du	rez-de-chaussée	dressé	par	
G.-M. Oppenord pour l’installation des écuries du duc d’Orléans (Paris, musée Carnavalet, 
inv. D14419).

16	 « Mémoire	des	ouvrages	de	maçonneries	faits	par	Vigneux	dans	l’hostel	Colbert	pendant	
l’année	1692	au	sujet	des	changements	que	Madame	a	ordonnée	de	faire	et	suivant	ces	
desseins » (Arch.	nat.,	T 1123/28A).
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supervision de Jean Bérain 17. Dans ce contexte de création à plusieurs mains, 
mais très bien documenté, on s’interroge sur le sens de la mention « Chauvau 
fecit » apportée au bas de THC 2148, et plus largement, sur l’auteur de la 
cheminée et des bras de lumière. F. Souchal a le premier indiqué la nature de 
l’intervention de R. Chauveau à l’hôtel de Seignelay à partir du « Mémoire des 
moulures de bronze doré d’or moulu faites, fournies et posées dans l’appartement 
neuf de l’hôtel de Seignelay de l’ordre de madame la marquise par moi René 
Chauveau » : « dans la chambre à coucher de madame à la cheminée de la dite il 
y en a dix pieds deux pouces » dont il donne quittance le 3 avril 1693 18. Il n’est 
donc pas l’auteur de l’ensemble de la cheminée, qui est une œuvre collective 
(Lisque marbrier, André Le Goupil sculpteur, Jacques Petit peintre-doreur…) 
sous la direction de Bérain et de la marquise. La mention apposée en bas de la 
feuille, dont la main n’est pas clairement identifiée, nous semble plutôt indiquer 
l’auteur du dessin lui-même. Présent sur le chantier, Chauveau n’aurait eu aucun 
mal à reproduire cette cheminée d’un modèle inédit, fraîchement réalisée, sans 
doute dans l’optique de constituer cette documentation à destination de la 
Suède, où tout ce qui touche à l’œuvre de Bérain était recherché, et où il se 
rendit à l’automne 1693. La correspondance des années 1690 entre Paris et 
Stockholm précise le caractère modèle que représentent les chantiers parisiens 
et versaillais de l’époque. Les travaux conduits par la marquise de Seignelay 
sont suivis de près par l’ambassadeur suédois à Paris, D. Cronström, qui 
qualifie ses « cabinets » de « chefs d’œuvre » et qui envoie, en plus des dessins, 
des exemples de la quincaillerie de fer doré utilisée dans le petit appartement 
(septembre 1693) 19. On rapporte aussi au surintendant suédois les noms des 
artistes les plus talentueux avec le projet de les faire venir à Stockholm – ce que 
fera R. Chauveau entre 1693 et 1700, en tant que premier sculpteur du roi. 

Cette même correspondance est utilisée par Ronfort pour attribuer les bras 
de lumière Seignelay à Domenico Cucci. Son hypothèse se fonde sur une 

17	 Bruno	Pons	à	propos	de	l’intervention	de	Le	Goupil	à	l’hôtel	de	Seignelay :	il	« se	trouvait	ainsi	
mêlé	à	une	équipe	de	décorateurs	[…]	sous	la	direction	de	Bérain.	Le	nom	de	Bérain	n’apparaît	
pas	toujours	précisément	dans	tous	les	documents,	mais	on	sait	qu’il	est	appelé	souvent	à	
modérer	les	mémoires	des	artistes »	(De Paris à Versailles : 1699-1736, op. cit.,	p.	85).	Voir	les	
différents mémoires des artisans intervenant à l’hôtel Colbert, certifiés par Bérain (Arch. nat., 
T 1123/29B),	dont	celui	de	Jean	du	Vergé	pour	la	dorure	de	la	« cheminée	de	la	chambre	de	
madame »	certifié	par	Bérain	en	janvier 1691.	Sur	l’intervention	de	Bérain	pour	le	marquis	de	
Seignelay,	voir	Emmanuel	Coquery,	« Les	attributs	de	la	Marine,	d’après	Jean	Bérain	et	Jean	
Lemoine.	Une	tenture	d’exception	entre	dans	les	collections	du	Louvre »,	Revue du Louvre, 
5/2003,	p.	56-67.

18	 Arch.	nat.,	T	1123/28A.
19	 Lettre	de	D.	Cronström	à	N.	Tessin	du	11 septembre	1693	(citée	dans	Les Relations artistiques 

entre la France et la Suède, 1693-1718,	éd.	cit.,	p. 29-30).	P.	Thornton,	en	1978,	avait	fait	le	
lien	entre	cette	mention	et	la	serrure	représentée	sur	THC	8536,	mais	n’avait	pas	mentionné	
les bras.
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mention de Cronström 20 qui, reliée au dessin THC 8536, lui semble suffisante 
pour attribuer ces objets au plus célèbre bronzier de l’époque, au service de la 
manufacture des Gobelins : « Les girandoles se peuvent faire de cristal, mais non 
pas les bras. Ils ne se font présentement que de cuivre doré. Le sieur Cussi [sic], 
aux Gobelins, qui a tout travaillé quasi pour Versailles, est le plus habile en cela, 
et il a beaucoup de bonne volonté pour moi. » Selon nous, la correspondance 
suédoise ne permet pas d’être aussi affirmatif. D’une part, les archives, si 
riches en ce qui concerne les travaux d’architecture, sont muettes quant à nos 
bras. Cucci y apparaît bien, mais pour des livraisons faites en 1690 d’objets 
commandés par le marquis de Seignelay pour Sceaux, Versailles et Paris 21. Il ne 
semble plus intervenir après la mort du ministre. D’autre part, la mention du 
nom de R. Chauveau sur THC 2148 ouvre une piste intéressante. Cronström 
salue en effet à plusieurs reprises son talent comme bronzier et fournisseur 
de bras de lumière : « Je ne manquerai pas d’envoyer des bras de bronze pour 
M. Piper 22 […]. Il n’y a personne ici qui ne soit capable de les faire mieux que 
M. Chauveau et personne ne dore ici que sa femme. Je suis très étonné que vous 
n’en ayez pas fait faire par lui s’il a le temps de les faire ou de les ordonner 23. » 
Ces mentions, qui attestent l’activité reconnue du sculpteur comme créateur 
d’objets en bronze doré, nous incitent à considérer l’hypothèse selon laquelle il 
a pu réaliser la paire d’appliques de la chambre à coucher de Mme de Seignelay. 
Élève de Girardon et de Caffieri, Chauveau partagea l’atelier de Cucci dont 
il avait épousé la fille en 1690. Les relations orageuses des deux hommes sont 
parfois avancées pour expliquer le départ de Chauveau pour la Suède. Cette 
proximité confirme la capacité de Chauveau à réaliser des bras de lumière en 
bronze doré, même si le catalogue de son œuvre n’en fait aucune mention.

Reste la question de la date de création de ces objets. Ronfort donne 
l’année 1693 en se fondant sur une interprétation discutable de la date d’envoi 
du dessin THC 8536, qui est en réalité expédié à la fin de l’année 1694. Présents 
dans la chambre de Mme de Seignelay avant cette date, ils échappent à toute 
mention dans les archives. Leur absence dans la liste des objets mobiliers que 
la marquise reçoit en septembre 1692 au titre de son préciput 24 indique qu’ils 
n’appartiennent pas aux commandes passées du vivant du marquis, mais qu’ils 
relèvent d’une commande propre de la marquise, entre 1691 et 1694. Plusieurs 
mémoires concernant les travaux de la chambre à coucher sont vérifiés en 

20	 Lettre	de	D.	Cronström	à	N.	Tessin	du	19 avril	1693,	ibid.,	p.	15.
21	 Arch.	nat.,	T 1123/13A.
22 Le comte Carl Pipper, ministre suédois.
23	 Lettre	de	D.	Cronström	à	N.	Tessin	du	19 août	1695	(Les Relations artistiques entre la France 

et la Suède, 1693-1718,	éd.	cit.,	p.	29).	Voir	aussi	une	lettre	du	11 septembre	1693	(ibid.).
24	 Transaction	du	20 septembre	1692	(Arch.	nat.,	Min.	centr.,	XCV, 721).
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avril 1693, date à laquelle R. Chauveau donne quittance pour son intervention 
sur la cheminée, correspondant sans doute à la livraison de la nouvelle pièce.  
Les bras « Seignelay » ne peuvent donc pas être postérieurs à cette date.  
Ils semblent encore être en possession de la marquise lors de son décès le 
7 décembre 1699 à l’hôtel de Marsan, rue de l’Université (un autre hôtel 
initialement bâti par Louis Le Vau, où elle emménage avec Charles de 
Lorraine, comte de Marsan, qu’elle a épousé en 1696). Parmi les mentions 
assez succinctes de bras en bronze doré que livre son inventaire après décès 25, 
nous sommes tentés de les reconnaître dans l’article 48 : « deux bras en forme 
de lampe de bronze doré avec leur bobèche » (40 livres). Reste à établir leur 
histoire jusqu’à l’acquisition de la première paire par les Arts décoratifs auprès 
du marchand Guiraud.

S’il nous est impossible d’attribuer ces bras de lumière avec certitude 
à R. Chauveau, il nous semble que cette hypothèse doit être envisagée 
sérieusement. Mais la connaissance générale du chantier pour lequel ils ont 
été créés impose de prendre également en compte le rôle de Jean Bérain, qui 
peut tout à fait être l’inventeur du modèle – peut-être même sur une idée de 
la marquise de Seignelay, dont l’implication dans ce chantier a été démontrée. 
Leur date de création peut être précisée entre septembre 1692 et avril 1693. 
Ces conclusions à propos des « premières œuvres en bronze doré de l’époque 
Louis XIV » conservées 26 et parmi les objets d’art français du xviie siècle non 
royaux les mieux documentés rappellent l’importance de croiser toutes les 
sources, archivistiques et graphiques – tant celles relatives aux objets eux-mêmes 
que celles concernant le chantier architectural. Cette étude entrouvre par 
ailleurs la porte d’une entreprise exceptionnelle qu’il conviendrait de regarder 
à nouveau, en détail, avec prudence et méthode.

25	 Inventaire	après	décès	de	la	comtesse	de	Marsan,	dressé	à	partir	du	2 janvier	1700,	devant	
les	notaires	Clignet	et	Bellanger	(château	de	Chantilly,	archives	Condé,	manuscrit	1307).

26 Jean Nérée Ronfort, André Charles Boulle, 1642-1732, op. cit.
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