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DU STUDIOLO AU CABINET : 
L’ART D’HABITER ENTRE HISTOIRE DE L’ART  

ET ANTHROPOLOGIE SOCIALE

Alain Mérot

André Chastel aimait à rappeler que les objets de l’histoire de l’art sont des 
« polygones » ou des « polyèdres », présentant au savant plusieurs côtés – ou 
mieux plusieurs facettes. L’étude du décor intérieur des grandes demeures en 
offre un exemple frappant. Je reprendrai ici, sous la forme d’une réflexion 
méthodologique, des investigations menées il y a une quinzaine d’années 
déjà sur les cabinets français du xviie siècle 1. Cette fois-ci, je m’efforcerai de 
replacer ceux-ci dans une perspective plus large. On dit en effet souvent que 
le cabinet français est l’héritier du studiolo italien de la Renaissance. Qu’en 
est-il de la validité d’une telle filiation ? Si le cabinet dérive bien du studiolo 
(lequel vient à son tour à la fois du studium latin et du scriptorium/scrittoio des 
monastères médiévaux), il ne lui ressemble pas en tous points. Une étude à la 
fois comparative et généalogique devrait faire la part des points communs et 
des différences.

La filiation artistique de la France du Grand Siècle par rapport à l’Italie du 
Quattrocento et du Cinquecento, qui peut paraître à cet égard logique, montre 
en fait la difficulté d’étudier des « influences », ou plutôt des « transferts 
culturels ». Difficulté dont les causes sont nombreuses : vestiges souvent 
modestes pour ne pas dire inexistants (aucun décor ne nous est parvenu intact, 
même celui du studiolo de Florence, qui est une reconstitution) ; inégalité de 
la documentation écrite ou visuelle conservée (les plus célèbres réalisations 
italiennes sont mieux connues, plus étudiées que les françaises, longtemps 
négligées et pour lesquelles les sources anciennes sont moins nombreuses) ; on 
constate aussi l’existence d’un « maillon faible » : les réalisations françaises de 
la Renaissance, qui font en principe la transition, sont trop peu nombreuses 
à avoir été conservées et trop mal connues pour fournir un point d’appui 

1	 Alain	Mérot,	« Le	cabinet :	décor	et	espace	d’illusion »,	xviie siècle,	janvier-mars	1989,	n° 162,	
p. 37-52 ;	Alain	Mérot,	Retraites mondaines. Aspects de la décoration intérieure à Paris au 
xviie siècle,	Paris,	Le	Promeneur,	1990.
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vraiment solide 2. Que sait-on, par exemple, des neuf cabinets attestés par les 
sources dans l’Hôtel de Catherine de Médicis à Paris et de leur destination 3 ?

Le problème est encore compliqué par le caractère assez flou du terme et de la 
fonction du cabinet dans les grandes demeures. L’exemple, récemment étudié 
par Sara Galletti, des appartements de Marie de Médicis au Luxembourg et au 
Louvre 4, montre qu’il existait des « grands » et des « petits » cabinets ainsi que 
des cabinets « privés » – et que seuls ces derniers correspondent vraiment au 
studiolo des palais italiens. Cette diversité dans la dimension des pièces et leur 
caractère plus ou moins accessible répond en fait à des besoins et des fonctions 
distincts, liés aux nécessités du gouvernement ou, au contraire, au délassement du 
prince. L’étude de la distribution des espaces intérieurs, menée depuis quelques 
années par des historiens de l’architecture comme Bertrand Jestaz ou Monique 
Chatenet 5, semble montrer qu’en France, surtout à partir de l’époque de Henri III, 
la diversification des espaces privés destinés au souverain s’accentue.

Malgré tout, une telle entreprise n’est pas impossible, qui s’apparente au premier 
abord à l’enquête archéologique. L’historien doit ainsi critiquer les témoignages 
écrits de toute sorte (contrats, inventaires, correspondances, descriptions, 
œuvres littéraires, etc.) et les confronter aux fragments conservés in situ, plus 
ou moins re-composés, et aux épaves dispersées au fil du temps et au hasard, 
des réaménagements, des destructions, des ventes… Cette constante attention 
critique lui permettra de tester la validité du schéma très vague qui lui est fourni 
par l’étude lexicale. Issu du scriptorium traduit par les Italiens en scrittoio ou « pièce 
à écrire », cellule du moine lettré ou cabinet de travail du bourgeois d’affaires 
(comme les premiers Médicis à Florence au xve siècle), le studio ou studiolo (ce 
diminutif s’imposera) outrepasse très vite ses fonctions utilitaires pour devenir 
une pièce privilégiée de l’habitation civile, à la fois support d’un décor fixe peint 
et sculpté et rassemblement de livres, d’archives familiales et d’objets précieux de 

2	 Outre	le	cabinet	du	château	de	Gaillon,	disparu	et	connu	seulement	à	travers	quelques	documents	
écrits	(cf. infra),	et	mis	à	part	les	cas	particuliers	de	Fontainebleau	(« cabinets »	dépendant	de	
la	Galerie	François Ier)	et	de	Blois	(cabinet	dit	de	Catherine	de	Médicis,	datant	en	fait	du	règne	de	
François	Ier),	on	peut	citer	les	cabinets	des	châteaux	de	Chenonceaux	(« cabinet	vert »),	d’Ancy-
le-Franc,	de	Pibrac,	de	Beauregard	et	du	Lude,	dont	les	dates	restent	mal	établies.

3	 Voir	en	dernier	lieu	la	thèse	d’Alexandra	Zvereva,	La Collection de portraits au crayon de 
Catherine de Médicis. Reconstitution et analyse socio-culturelle,	thèse	de	doctorat	d’Histoire,	
université	Paris-Sorbonne	(Paris IV),	2005,	4 vol.,	t. I,	p. 345-346.

4	 Sara	Galletti,	« L’appartement	de	Marie	de	Médicis	au	palais	du	Luxembourg »,	dans	Marie 
de Médicis, un gouvernement par les arts (catalogue	de	l’exposition	du château	de	Blois,	
2003-2004),	dir.	Paola	Bassani	Pacht,	Thierry	Crépin-Leblond,	Nicolas	Sainte	Fare	Garnot	et	
Francesco	Solinas,	Paris,	Somogy,	2003,	p. 124-133.

5	 Bertrand	Jestaz,	« Étiquette	et	distribution	 intérieure	dans	 les	maisons	royales	de	 la	
Renaissance »,	Bulletin monumental,	146,	2	(1988),	p. 109-120 ;	Monique	Chatenet,	La Cour 
de France au xvie siècle. Vie sociale et architecture,	Paris,	Picard,	2002.
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toute sorte, lieu de mémoire et véritable trésor. Il s’agit néanmoins d’une pièce 
à vivre, non d’un simple coffre-fort ou d’un lieu d’exposition : c’est toute la 
différence entre le studiolo et la Schätzkammer germanique, véritable ancêtre de 
nos musées. Le cabinet français, pièce la plus intime de l’appartement du maître 
ou de la maîtresse de maison, pourra ainsi être un lieu de réception – mais où ne 
seront admis que de rares élus.

Je propose d’aborder studiolo et cabinet sous quatre angles différents, qui 
suffisent déjà, me semble t-il, à en montrer toute la richesse et à faire comprendre 
qu’il s’agit bien d’un objet privilégié de l’histoire de l’art. Ces espaces hautement 
civilisés et chargés de symboles ont en commun d’être à la fois des lieux, des textes, 
des créations d’art mais aussi des symptômes capables de révéler les aspirations 
de personnages, de milieux, voire de sociétés donnés. Des lieux, c’est-à-dire un 
certain type d’espace : Wolfgang Liebenwein, dans son étude fondamentale sur le 
studiolo parle d’un Raumtyp 6, possédant des caractères et une structure communs. 
Des textes, parce que le décor figuré de ces pièces a dû souvent faire l’objet d’un 
programme iconographique, qui peut être fort sophistiqué et renvoie, bien sûr, 
au statut et aux préoccupations de son propriétaire. Des créations d’art, parce que 
les décors qu’ils renferment sont le résultat de contraintes comme la configuration 
de l’espace ou la volonté du client, mais laissent aussi jouer la liberté des artisans 
et artistes qui y travaillèrent, parfois collectivement. Enfin, ces espaces décorés 
reflètent les aspirations de leurs commanditaires et, au delà, de la société à laquelle 
ceux-ci appartiennent. L’art d’habiter à telle ou telle époque relève donc autant de 
l’anthropologie sociale que de l’histoire de l’art.

Studiolo et cabinet sont d’abord organisés en fonction de leur destination 
pratique. Les rares représentations anciennes de ces pièces habitées 7 montrent 
tour à tour des espaces pour lire, écrire ou méditer, pour ranger des collections 8, 
pour se délasser ou recevoir quelques proches.

6	 Wolfgang	Liebenwein,	Studiolo: Die Entstehung eines Raumtyps und seine Entwicklung bis 
um 1600,	Berlin,	Gebr.	Mann,	1977	[trad.	italienne :	Studiolo: storia e tipologia di uno spazio 
culturale,	Modena,	F.C.	Panini,	1992].

7	 Voir	surtout	ces	trois	ouvrages	richement	illustrés :	Dora	Thornton,	The Scholar in his Study. 
Ownership and Experience in Renaissance Italy,	New	Haven/London,	Yale	UP,	1997 ;	Peter	
Thornton,	The Italian Renaissance Interior, 1400-1600,	New	York,	H.N.	Abrams,	1991	[traduction	
française :	L’Époque et son style,	Paris,	Flammarion,	t. 4, La Renaissance italienne, 1400-
1600,	1991] ;	id., Seventeenth-Century Interior Decoration in England, France and Holland, 
New Haven/London,	Yale	UP,	1978.

8	 Sur	cet	aspect,	voir	surtout	l’article	de	Heike	Frosien-Leinz,	« Das	Studiolo	und	seine	
Austattung »,	dans Nature und Antike in der Renaissance	(catalogue	de	l’exposition	de	
Francfort,	1985-1986),	dir.	S.	Ebert-Schifferer,	Frankfurt	am	Main,	Liebighaus	Museum	Alter	
Plastik,	1985,	p. 258-281.
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Ces lieux possèdent leur emplacement dans la demeure, toujours relativement 
retiré. C’est souvent une annexe de la chambre, qui en commande l’entrée. 
Quand la distribution en appartements se sera généralisée, dans les châteaux et 
les hôtels parisiens du xviie siècle, le cabinet se situera au bout de l’enfilade, après 
la salle, l’antichambre et la chambre, permettant ainsi une gradation du public 
(ou du semi-public) à l’intime. Dans le cas de plusieurs cabinets attenant les uns 
aux autres, comme chez Marie de Médicis au Louvre et au Luxembourg 9, seul 
le tout dernier, le cabinet privé, mettra l’accent sur cette intimité, tant par ses 
dimensions, plus petites, que par l’iconographie de son décor. Au Luxembourg, 
Marie y a fait représenter Apollon et le neuf Muses 10, thème qui, en Italie 
déjà, signalait les espaces les plus retirés, voués à l’étude et à la méditation. En 
revanche, le « grand cabinet » du pavillon sud (ou « Cabinet doré ») abritait la 
série de tableaux dite des Mariages Médicis, illustrant les relations diplomatiques 
et militaires entre la France et le Grand-Duché de Toscane.

Il s’agit donc d’un lieu de petites dimensions et, au début du moins, à l’usage 
d’une seule personne. Un lieu que l’on peut facilement isoler de l’extérieur, 
en ces époques de vastes pièces glaciales que les cheminées n’arrivent que bien 
peu à réchauffer. Un lieu clos, très peu voire pas du tout ouvert sur l’extérieur, 
avec une porte (et parfois une fenêtre) uniques, toutes deux de taille modeste. 
Studiolo et cabinet relèvent de plusieurs modèles culturels qui sont autant de 
fantasmes : la cellule monastique, lieu de la retraite représenté sur plusieurs 
miniatures italiennes du xve siècle ou encore le célèbre tableau d’Antonello de 
Messine où l’on voit saint Jérôme au travail dans son studiolo 11 (qui est d’ailleurs 
en l’espèce une construction de bois légère et amovible placée dans une pièce 
beaucoup plus grande) ; la « grotte », comme chez Isabelle d’Este, à Mantoue, 
où le studiolo proprement dit (dans ses deux localisations successives) est doublé 
d’une petite pièce voûtée, qui fait office de trésor ; ou encore la « cage », le treillis 
peint ou sculpté, à la fois protecteur et censé ouvrir sur l’extérieur, souvent 
multiplié par des miroirs, que l’on trouvera dans certains cabinets du xviie siècle 
ou d’époque rococo.

Ces pièces possèdent un décor fixe, ce qui les rend particulièrement précieuses 
et exclusivement liées à leurs propriétaires. Leur taille réduite permet en effet de 
placer souvent sur les murs des boiseries organisées en lambris compartimenté, 
à plusieurs niveaux, pouvant ou non recevoir sur toute la hauteur du mur 
un décor de bois peint, sculpté et parfois doré. Le plafond, à caissons plutôt 
qu’à poutres et solives, autorise aussi un décor où peintures et encadrements 

9 Voir	Sara	Galletti,	« L’appartement	de	Marie	de	Médicis	au	palais	du	Luxembourg »,	art.	cit.
10 Peintures	de	Giovanni	Baglione,	aujourd’hui	au	Musée	d’Arras.
11 Londres,	National	Gallery.
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sculptés rivalisent d’opulence. Pareils partis contrastent avec le décor habituel 
des grandes salles ou chambres, généralement ornées près du sol d’un lambris 
bas et parfois d’une frise peinte au-dessous du plafond, tandis que la plus grande 
partie du mur est revêtue de tapisseries – décor mobile que l’on peut changer 
au gré des saisons et des modes. N’oublions pas un pavement de carreaux de 
céramiques ou de marbre, voire un parquet précieusement incrusté : le décor de 
ces pièces, qui témoigne du goût et de la puissance des élites, tant aristocratiques 
que bourgeoises, arbore les signes extérieurs d’une richesse matérielle qui ne 
cesse d’augmenter 12.

On constate au cours de trois siècles une évolution : la sobriété quasi monacale, 
les aménagements fonctionnels des débuts, centrés sur l’ensemble siège-bureau-
étagère, quelquefois liés en un seul meuble, font vite place à des raffinements 
remarquables. Les princes de la Renaissance admettent des peintures dans leurs 
cabinets, lesquelles sont enchâssées dans le lambris, généralement dans la partie 
supérieure du mur. Le lambris bas peut comporter des armoires dont les portes 
sont de marqueterie. L’unité sobre des premiers décors admet une certaine variété, 
qui peut toucher à l’exubérance. À l’aspiration à une austérité humaniste succède 
un souci de l’ostentation, qui se manifestera en France à partir du xvie siècle, de 
Gaillon à Ancy-le-Franc, et culminera dans les hôtels des « nouveaux riches » 
parisiens à l’époque de Mazarin, où la dorure fatigue la vue.

Une étude purement descriptive des espaces et des structures décoratives et 
de leur évolution dans le temps laisserait cependant de côté d’autres problèmes 
essentiels, dont celui du programme n’est pas le moins difficile, compte tenu de la 
quasi-absence de textes conservés. On sait que le décor des principaux studioli de 
la Renaissance illustre une idée, un argument plus ou moins précis et développé, 
rédigé par le lettré en service à la cour (par exemple Guarino pour le studiolo de 
Lionel d’Este à Belfiore, ou Paride da Ceresara pour celui de sa nièce Isabelle, 
mariée à un Gonzague). On devine aussi derrière des réalisations plus récentes, 
comme les scènes de l’histoire de Joseph au château du Lude ou celles retraçant les 
progrès de l’Amour à l’Hôtel Lambert, à Paris, des intentions délicates à démêler. 
On regrette d’autant plus la perte de la plupart de ces textes que le studiolo ou 
le cabinet, dans leurs versions les plus achevées, sont souvent conçus comme 
de véritables livres d’images, accompagnées parfois de légendes ou de titres, ne 
serait-ce que pour identifier les personnages, dans le cas de portraits.

12 Une	 approche	 socio-économique	 a	 été	 tentée	 pour	 l’Italie	 par	 Richard	 A.	 Goldthwaite,	
Wealth and the Demand for Art in Renaissance Italy, 1300-1600, Baltimore,	Johns	Hopkins	
UP,	1993.
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Ce qui ne va pas sans poser deux problèmes de présentation. D’abord celui 
du déroulement de ce « texte » pour le spectateur-lecteur. Le décor nécessite 
une fragmentation, les images étant réparties sur les murs et au plafond selon 
différentes séquences et organisées en un certain ordre. Ainsi, elles ne valent 
pas individuellement, mais font partie d’un ensemble hiérarchisé. La solution 
la plus simple est celle de la série – séries de portraits d’hommes illustres, 
d’allégories des Arts ou des Vertus, représentées sous forme de personnifications 
individuelles, comme les Muses de Belfiore ou celles du palais du Luxembourg 
(peintes par Baglione pour le cabinet privé de Marie de Médicis). On peut aussi 
avoir un ensemble de compositions allégoriques élaborées qui se complètent et 
se répondent entre elles, comme c’est le cas chez Isabelle d’Este à Mantoue ou 
chez son frère Alfonso à Ferrare. Enfin, le « livre » peut illustrer un véritable 
récit. Le goût pour le romanesque, si fort dans la France des xvie et xviie siècles, 
nous a valu des mises en images sélectives et savoureuses de romans grecs, 
de pastorales ou d’épopées – ainsi dans les cabinets de Fontainebleau (les 
Éthiopiques d’Héliodore, la Jérusalem délivrée du Tasse) et d’Ancy-le-Franc 
(le Pastor Fido de Guarini).

L’autre problème est celui des rapports entre le « texte » et ses « alentours » 
ou marginalia. Car le texte principal est accompagné d’éléments ornementaux, 
souvent symboliques, qui contribuent à dégager la signification du décor et à 
le personnaliser davantage en fonction de la famille, des goûts, des aspirations 
du commanditaire. Ainsi des carreaux de majoliques portant les devises de 
Lionel et d’Isabelle d’Este à Belfiore et à Mantoue ; ou des marqueteries avec des 
allégories, des devises et des inscriptions morales dans les deux studioli de Frédéric 
de Montefeltre, à Urbin et à Gubbio. C’est donc tout le rapport entre l’image et 
l’ornement qui est mis en jeu dans le décor des cabinets, avec parfois un glissement 
d’une catégorie à l’autre. L’évolution des décors français du xviie siècle est à cet 
égard intéressante. Le rôle des grotesques et des éléments fantaisistes peut se faire 
discret, mettant en valeur les images porteuses de sens. Mais il peut prendre une 
importance croissante, depuis certains cabinets des années 1640-1650, comme 
celui des Bains d’Anne d’Autriche au Palais Royal, décoré de grotesques par 
Simon Vouet, jusqu’à des arabesques de plus en plus déliées et ludiques, pendant 
la transition de l’époque de Louis XIV à celle de la Régence.

La répartition souvent sophistiquée de ces différents éléments décoratifs et la 
dialogue entre image et ornement nous amènent à considérer le studiolo ou le 
cabinet du point de vue de son ou de ses créateurs.

Il s’agit souvent d’une entreprise collective, parfois de longue haleine. Si le 
fameux studiolo de François de Médicis au Palazzo Vecchio de Florence a été 
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réalisé en cinq ans, de 1570 à 1575, il en a fallu quasiment trente-cinq (vers 
1490-1525) pour aménager les deux ensembles formés chacun d’un studiolo et 
de sa grotta dans les appartements d’Isabelle d’Este au palais ducal de Mantoue 13. 
Car les commanditaires, soucieux d’obtenir le nec plus ultra, font appel non 
seulement à des peintres à la mode, mais aussi à des sculpteurs, des architectes, 
des marqueteurs, des carreleurs, des tapissiers, des ornemanistes…, souvent 
anonymes, qui travaillent sous la direction d’un maître d’œuvre, en plus ou 
moins étroite liaison avec l’auteur du programme iconographique. Dans bien 
des cas, on peut constater que la conception d’ensemble n’est pas évidente : 
des distorsions se font jour entre les directives et l’exécution, entraînant 
modifications et repentirs.

Un des problèmes les plus intéressants que pose ce type de décor est celui de 
la liberté de création, de la « licence » artistique qui a été justement revendiquée 
par des peintres illustres peu soucieux d’être tenus en bride comme Giovanni 
Bellini ou Titien lors de l’élaboration des ensembles de Mantoue et de Ferrare. 
Les Muses de Cosmè Tura pour Belfiore, le Parnasse et Minerve chassant les Vices 
de Mantegna pour Isabelle d’Este comme les Bacchanales de Titien destinées à 
son frère sont des œuvres où apparaît le conflit existant entre les impératifs du 
programme et la liberté du peintre – qui triomphe d’ailleurs allégrement dans 
le cas de Titien. Elles veulent s’affranchir d’un trop étroit souci didactique et 
tentent de concilier l’utile et le beau.

D’évidentes différences apparaissent entre le décor d’un cabinet et ceux d’une 
galerie 14, d’un grand salon d’apparat ou d’une église, où le public peut être plus 
ou moins largement admis. Rien n’est plus parlant à cet égard que le contraste 
spectaculaire qui frappe le visiteur passant, au Palais Vieux de Florence, du 
gigantesque Salon des Cinq-Cents à l’espace minuscule du studiolo de François 
de Médicis. L’un et l’autre sont pourtant conçus comme des mondes complets et 
organisés. Mais en regard du grand décor de propagande, le tableau de chevalet 
« d’invention » (on dira justement « de cabinet »), destiné à la délectation privée, 
s’est élaboré dans un contexte intime, à l’usage, en principe, de connaisseurs 
instruits.

13 Parmi	la	riche	bibliographie	sur	les	studioli	d’Isabelle	d’Este,	on	trouvera	des	mises	au	point	
récentes	dans	les	catalogues	suivants :	 Isabella d’Esta : « la prima donna del mondo ». 
Fürstin und Mäzenatin der Renaissance (catalogue	 de	 l’exposition	 de	 Vienne,	 1994),	
dir. Sylvia	 Ferino-Pagden	et	Wilfried	Seipel,	Wien,	Kunsthistorisches	Museum,	 1994  ;	 et	
Isabella d’Este. I luoghi del collezionismo (catalogue	de	l’exposition	du	Palazzo ducale	de	
Mantoue,	1995),	Modena,	Il	Bulino,	1995.

14 On	notera	à	cet	égard	l’évolution	de	la	galerie,	qui,	d’espace	privé	destiné	à	la	promenade	
du	 souverain	 ou	 du	 châtelain,	 accompagné	 seulement	 de	 quelques	 intimes,	 devient	 au	
cours	du	xviie	siècle	un	espace	de	cérémonie.
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Malgré les contraintes de représentation sociale qui existent toujours, le studiolo 
comme le cabinet ont pu constituer pour les artistes un espace d’expérimentation, 
voire de liberté poétique, où a pu s’appliquer le quidlibet audendi potestas 
d’Horace – ce pouvoir d’oser revendiqué par les peintres dès la Renaissance, 
dans le domaine de la peinture d’invention comme dans celui des marginalia. 
Dans le premier, l’iconographie traditionnelle est revisitée, refondue jusqu’à 
former des compositions très méditées, plus ou moins énigmatiques, en tout cas 
d’interprétation peu évidente : les Muses bizarrement accoutrées de Belfiore 15, les 
allégories morales compliquées voulues par Isabelle d’Este, les poesie sensuelles 
de Titien, les allégories maniéristes florentines ou, plus tard, les préciosités du 
Cabinet de l’Amour de l’Hôtel Lambert ne se laissent pas facilement aborder. 
Quant aux ornements (qui dans certains cas occupent l’essentiel ou la totalité 
de l’espace décoré), ils présentent des aspects plaisamment fantaisistes, de plus 
en plus débridés. Contrôlés aux xve et xvie siècles, ils vont triompher au cours 
du xviie siècle, d’abord dans une sorte de « bricolage » ornemental – je songe 
ici aux lourds mais savoureux décors de la période Louis XIII, dont le château 
bourguignon de Cormatin présente l’un des plus beaux exemples – et connaîtront 
leur apogée au xviiie, sous Louis XV. Quittant les boiseries des cabinets, 
chinoiseries ou singeries seront alors largement diffusées dans toute l’Europe par 
le dessin et surtout la gravure, valorisant le « caprice » du créateur.

L’historien de la civilisation (pas seulement de la « civilisation de cour » bien 
étudiée depuis Norbert Elias) peut apporter beaucoup ici à l’historien de l’art. 
L’histoire sociale de l’art et, plus largement peut-être, une anthropologie de 
l’« art d’habiter » sont des approches nécessaires et légitimes.

Depuis les études de Jakob Burckhardt, la Renaissance en Italie a été comprise 
comme une libération des aspirations individuelles, autorisant la manifestation de 
la virtù personnelle des princes comme des banquiers et autres riches bourgeois. 
Le studiolo peut être compris comme l’une des expressions les plus évidentes de 
cette affirmation de l’individu. Le moi s’y projette dans un cadre à sa mesure. Mais 
cette projection est ambiguë, car cet espace manifeste à la fois l’être intime, le « for 
intérieur » avec ses secrets, et l’être social, l’« être au monde » des philosophes. La 
première destination du cabinet est la retraite, mais dans un contexte humaniste 
qui se démarque de l’idéal monastique. La référence aux sages de l’Antiquité 
et à la solitude est patente dans le studiolo du palais ducal d’Urbin comme 

15 Voir Le Muse e il Principe: arte di corte nel Rinascimento padano	(catalogue	de	l’exposition	
de	Milan,	1991),	dir.	Alessandra	Mottola	Molfino	et	Mauro	Natale,	Modena/Milano,	Franco	
Cosimo	Panini/Museo	Poldi	Pezzoli,	1991,	2 vol.
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dans les citations latines ornant le camerino d’Alphonse d’Este à Ferrare. Plus 
prosaïquement, le cabinet va tendre à devenir le lieu de la « commodité », sinon 
du « confort » (le mot est encore anachronique en ces temps-là). On constate ainsi 
une laïcisation du scrittoio primitif. Au xvie siècle, le poète français Gilles Corrozet 
peut encore parler d’« arche spirituelle » 16 ; mais déjà, des aspects beaucoup plus 
mondains se sont fait jour.

Face à l’aspiration à la solitude méditative, on ne saurait minimiser un autre 
désir, celui d’amasser et d’organiser une collection. Décorer un cabinet de 
peintures, d’emblèmes, d’objets précieux, c’est vouloir mettre en valeur aux 
yeux des contemporains comme à ceux de la postérité sa richesse matérielle, 
sa puissance politique ou, mieux encore, des qualités personnelles qu’il faut 
exprimer symboliquement, avec le souci de se présenter soi-même sous le 
meilleur jour.

Malgré les différences évidentes qui existent entre les princes italiens du 
xve siècle et les riches plus ou moins raffinés de la bonne société parisienne 
du temps de Mazarin, cette tension apparaît également dans les « retraites 
mondaines » du xviie siècle 17 qui doivent permettre de gérer harmonieusement 
des aspirations ou des temporalités apparemment divergentes. Comme l’affirme 
Mlle de Scudéry à propos de la demeure d’une de ses héroïnes, dans de tels 
lieux « on est toujours en choix du monde ou de la solitude » 18. Ce couple 
indissociable du secret et de l’ostentation apparaît particulièrement dans le cas 
du cabinet-collection, rassemblement d’objets précieux de toute sorte en un 
« trésor » dont la jouissance est d’abord réservé au maître ou à la maîtresse de 
maison, mais aussi à quelques visiteurs choisis. La renommée s’en étend dans 
le beau monde, tandis que la civilisation suit sa pente vers une plus grande 
commodité matérielle. On constate d’ailleurs une nouvelle spécialisation des 
lieux : au xviiie siècle, le boudoir, plus explicitement féminin que le cabinet du 
temps des Précieuses, se distinguera du cabinet de travail et de la bibliothèque.

L’étude de la filiation du studiolo italien au cabinet français et du transfert culturel 
et artistique entre les deux pays, à la suite des guerres d’Italie 19, permettrait aussi de 
dégager des différences entre tempéraments et cultures nationaux et de tenter de 
cerner une spécificité française, à la lumière de l’évolution que connaît le cabinet 

16 Dans	« Le	Blason	de	l’estude »,	publié	dans	son	recueil	des	Blasons domestiques	(1539),	
Gilles	Corrozet,	jouant	sur	les	divers	sens	du	mot	étude	(comme	lieu	où	l’on	étudie,	pourvu	
d’une	bibliothèque),	parle	d’une	« arche	spirituelle »	où	« gist	si	tressouverain	bien »	et	
sans	lequel	« la	maison…	ne	seroit	rien ».	Cité	par	Dora	Thornton,	The Scholar in his Study…, 
op. cit.,	p. 178.

17 Voir Alain Mérot, Retraites mondaines…, op. cit.
18 Madeleine	de	Scudéry,	Clélie,	Paris,	s.n.,	1660,	10 vol.,	t. VI,	p. 321.
19 Voir	ici	André	Chastel,	Culture et demeures en France au xvie siècle,	Paris,	Julliard,	1989.
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du xvie au xviiie siècles. L’évocation du château du cardinal d’Amboise à Gaillon, 
décrit en 1509 par un agent d’Isabelle d’Este, Jacopo d’Atri 20 montre bien à la 
fois les réticences des Italiens devant une noblesse française qui préfère « les armes 
et les lignages » (le arme e le caze) aux belles-lettres et à l’architecture, mais aussi 
l’admiration devant le gabionetto de Georges d’Amboise, « o vero studiolo, lavorato 
d’oro con gioie de bon mercato ma di grande vista e bellezza, dove sonno grande 
quantità de libri scritti a penna in carta bona e coperti de veluto e d’oro ». Mais 
l’étude comparatiste doit être aussi menée à l’intérieur d’une même nation, selon 
les milieux socio-culturels. Presque tout reste à faire en ce domaine sur la France 
des Valois aux Bourbons. Pourra t-on ainsi nuancer les vues schématiques qui ont 
cours aujourd’hui, comme cette opposition entre la « galanterie » de la noblesse de 
cour et des parvenus qui veulent l’imiter, et le sérieux de la noblesse de robe, dont 
la culture plus livresque serait peu portée aux beaux-arts et à leurs séductions ?

Car le studiolo comme le cabinet reflètent les valeurs d’une société. Grâce à leur 
double fonction de représentation et de rêverie, le social et le personnel s’y mêlent 
et trouvent à s’y exprimer. S’il fallait caractériser à toute force un esprit français, 
celui-ci serait d’abord à rechercher non plus dans un humanisme plus ou moins 
érudit, comme dans l’Italie du Quattrocento, mais dans les valeurs aristocratiques. 
S’exprimant d’abord dans les romans de chevalerie, puis les romans précieux, 
celles-ci se transmettent à une grande partie de la riche bourgeoisie d’offices et 
surtout d’affaires. Le cabinet, concentré du « château enchanté » d’Apolidon 21 ou 
de l’« île enchantée » de l’Amadis de Gaule, devient lui-même un lieu de mirages 
où s’opère une griserie des sens, réactivant les pouvoirs de l’image et surtout de 
l’ornement, des cabinets de miroirs aux fines arabesques de la rocaille. Ainsi sont 
mis en scène la sensualité légère, l’amour physique (déjà présent dans le camerino 
de Ferrare, qui s’oppose aux conceptions pédantes d’Isabelle d’Este et de son 
entourage). Les joliesses de l’art français de la grande époque – cabinets parisiens, 
puis de Vaux-le-Vicomte et de Versailles – mènent en fin de compte au goût 
rocaille et à une apologie épicurienne du plaisir, assez loin du point de départ 
sérieux de cette histoire.

20 Roberto	Weiss,	« The	Castle	of	Gaillon	on	1509-1510 »,	Journal of the Warburg and Courtauld 
Institute,	XVI-XVII	(1953-1954),	p. 1	sq.

21 André	Chastel,	« Le	palais	d’Apolidon »,	conférence	prononcée	en	1985	à	Oxford	et	reprise	
dans	Culture et demeures en France au xvie siècle, op.cit.,	p. 80-116.
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