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R a y n r o n d  S u b e s  ( 1 8 9 1 - 1 9 7 0 )

A c l ro r re .
p ro le t  pour  la  chape le

e t  l e  r r o b  e r  l r t u r g i q u e ,  1 9 6 1

C o l l .  S r c c e s s i o ^
qaynro ' ro  S . ,bes

A  g a u c h e .

r e c h e r c h e s  d e  c o u l e u r s ,  1 9 6 1

Col l .  Successron

Raynrond Subes

86.

É

{r,)

Tn
)

ÉË

-tr
I

I

Luxe, confort et sécu r i té
L e  2 5  j u i l l e t  1 9 5 6 ,  J e a n  M a r i e ,  p r é s i d e n t  d e  l a  C o m p a g n i e  g é n é r a l e

t ransat lan t ique,  s igna i t  après  p lus  de  t ro is  années de  t rac ta t ions  la  le t t re

d e  c o m m a n d e  d u  p a q u e b o t  F r a n c e  u n i s s a n t  l a  c o m p a g n i e  g é n é r a l e

t r a n s a t l a n t i q u e ,  l e s  C h a n t i e r s  d e  I ' A t l a n t i q u e  e t  l e s  p o u v o i r s  p u b l i c s '

Le France devait  répondre au tr ip le object i f  du luxe, du confort  et  de la sécuri té.

Pour  le  confor t  e t  le  luxe ,  des  enquêtes  menées à  bord  du  paquebot  L iber te ,

r e m i s  à  f l o t  d e p u i s  1 9 5 0 ,  r é v é l a i e n t  q u e  l e  d é s i r  l e  p l u s  a r d e n t  d e s  < r i c h e s

passagers  amér ica ins> é ta i t  d 'accéder  au  luxe  e t  au  confor t  des  hô te ls  de

grand tour isme amér ica ins .  Le  voyage t ransat lan t ique par  mer  é ta i t  dés i ré

comme une c ro is iè re  o f f ran t  le  max imum de d is t rac t ions  e t  de  confor t .  Pour  la

sécur i té ,  la  so lu t ion  précon isée pour  serv i r  au  mieux  les  nouve l les  ex igences

des passagers  é ta i t  de  fa i re  appe l  aux  techno log ies  les  p lus  novat r i ces ,

à  des  matér iaux  nouveaux,  légers  e t  in in f lammables .  Le  <  s ty le  France> se

deva i t  de  répondre  à  ces  t ro is  c r i tè res  par fo is  t rès  é lo ignés .  Luxe e t  con for t

n 'a l lan t  pas  tou jours  de  mise  avec  des  cont ra in tes  de  sécur i té  d racon iennes.

T r è s v i t e , l a C o m p a g n i e g é n é r a l e t r a n s a t l a n t i q u e r é u n i t a u t o u r d e s o n d i r e c t e u r
généra l  Edmond Lan ier  un  Comi té  d 'é tude pour  la  décora t ion  du  France

( C E D F ) .  C o n s t i t u é  d ' A n t o i n e  B a r t h é l e m y ,  d i r e c t e u r  t e c h n i q u e ,  J e a n - P a u l

R icard ,  ingén ieur  en  chef ,  Char les  Thoor is ,  ingén ieur -conse i l ,  e t  Rober t  Royon,

arch i tec te -conse i l ,  i l  s 'es t  en touré  des  conse i ls  d 'un  (  personne l  a r t i s t ique

indépendant  , , .  S i ,  pour  le  recru tement  de  ce  personne l ,  les  in ten t ions  é ta ien t

nob les  comme l 'a t tes ten t ,  le  6  ju in  1958,  les  p ropos  d 'Anto ine  Bar thé lemy

à Edmond Lan ier ,  les  résu l ta ts  peuvent  la isser  perp lexes .  l l fu t  p roposé que

l e  c o n s e i l  a r t i s t i q u e  s o i t  c o m p o s é  d ' u n e  é q u i p e  p l u r i d i s c i p l i n a i r e  r é u n i s s a n t
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un  pe in t re ,  un  décora teur  e t  un  arch i tec te .  L 'a r t i s te  pe in t re  Roger  Chape la in -

M i d y f u t  i m m é d i a t e m e n t  p r e s s e n t i  : u n  c h o i x  h e u r e u x  a u s s i  b i e n  e n  r a i s o n

de sa  personna l i té  que de  son ta len t  e t  de  sa  no tor ié té .  Jacques Dumond

deva i t  représenter  le  décora teur ,  lu i  qu i  conceva i t ,  à  I 'aube de  la  Seconde

Guer re  mond ia le ,  des  s ièges  dé jà  novateurs  e t  qu i ,  après-guer re ,  p roposa i t

d u  m o b i l i e r  b o n  m a r c h é  p o u r  l a  r e c o n s t r u c t i o n  d e  B o u l o g n e - s u r - M e r  s o u s

la  d i rec t ion  de  l 'a rch i tec te  P ie r re  Sonre l .  P ie r re  Sonre l  lu i -même fu t  avancé

au cô té  de  P ie r re  Vago e t  Bernard  Zehr fuss .  Le  29  aoÛt  1958,  la  déc is ion

e s t  p r i s e .  L ' a r t i s t e  p e i n t r e ,  c o m m e  a t t e n d u ,  e s t  R o g e r  C h a p e l a i n - M i d y ,

a r d e n t  d é f e n s e u r  d ' u n e  t r a d i t i o n  c l a s s i q u e ,  I ' a r c h i t e c t e ,  G u i l l a u m e  G i l l e t ,

représentan t  de  la  modern i té ,  p remier  g rand pr ix  de  Rome en 1946,  au teur

d e  l ' é g l i s e  N o t r e - D a m e  d e  R o y a n  e t  à  q u i  P i e r r e  d e  G a u l l e ,  c o m m i s s a i r e

généra l  pour  la  France à  l 'Expos i t ion  un iverse l le  de  Bruxe l les  de  1958,  conf ia i t

en  1956 la  c réa t ion  des  pav i l lons  de  la  France e t  de  Par is .  Ex i f  Jacques

Dumond,  po in t  de  décora teurs ,  ma is  le  cho ix  se  por te  sur  un  journa l i s te

e t  c r i t ique  d 'a r t ,  P ie r re  Mazars ,  adepte  de  l 'éc lec t i sme.

Conci l ier I ' inconci l iable
Très  v i te  la  d i rec t ion  ar t i s t ique  s 'a t te l le  à  la  cons t i tu t ion  d 'une so l ide  équ ipe

de décora teurs .  Le  cah ie r  des  charges  techn ique prena i t  assurément  le  par t i

de  l ' i nnovat ion .  Deva i t - i l  en  ê t re  de  même pour  la  décora t ion? Te l le  es t  la

q u e s t i o n  q u e  s a n s  d o u t e  s e  p o s e  l ' é q u i p e  d e  d i r e c t i o n .  E l l e  v a  p o u r t a n t  a l l e r

à  c o n t r e - c o u r a n t  d e  l a  l o g i q u e  i n i t i a l e ,  u n  b a t e a u  m o d e r n e  a m é n a g é  p a r  d e s

décora teurs  modernes .  Le  4  ju in  1958,  une no te  s ignée de  Roger  Chape la in - 87.



1.  Pau l  Char lo t

Fauteu i l  de  la  sa l le  à  manger

d c s  e n f a n l s ' l  c l a s s e  1 9 6 1

Méta l ,  reve tement  syn thé l ique

Col l .  F rench L ines

2.  Marc  e t  P ie r re  S imon

Fauteu i l  de  la  sa l le  à  manger

c lasse  tour is te ,  1961

Méta l ,  revê tement  en  Sang lar

Co l l .  F rench L ines

3 .  M a x i m e  O l d  ( 1 9 1 0 - 1 9 9 1 )

Fauteu i l  du  sa lon  Fonta ineb leau

1 
' '  

c lasse ,  1961

Méta l ,  revê tement  en  R i lsan

Col l .  F rench L ines

4.  Marco  Zanuso (1916-2001 )

Fauteu i l  Lady  pour  le  sa lon  de

I  appar tement  g rand luxe
i ,  ,l l e  de  France,  196 '1

Méta l ,  revê tement  en  ve lours

b leu ,  rembour rage en  mousse

de la tex ,  Co l l  par t .

5 .  e t  8 .  Jacques Dumond
( 1 906-1 9BB)

Cha ise  e t  fau teu i l  du  sa lon
St  Trnnez  c lacs ,e  tn r r r i s te  1961

Pié tement  tubu la i re  en  ac ie r

chromé,  a lumin ium anod isé ,

reve temenl  e r  R i l san ,  couss ins

en mousse de  la tex

Co l l .  F rench L ines

6.  Anonyme

Fauteu i l  d 'une sa l le  à  manger

par t i cu l iè re ,  méta l ,  revê tement

cu i r ,  Co l l .  F rench L ines

7 Anonyme

Fauteu i l  de  la  sa l le  à  manger

Tr ianon,  1968

Méta l ,  revè tement  syn théT ique

Col l  F rench L ines

Midy  ind iqua i t  qu ' i l  sera i t  bon de  dé terminer  deux  groupes de  c réa teurs ,  les

ins ta l la teurs  e t  les  décora teurs .  Le  lendemain ,  le  d i rec teur techn ique préc isa i t

que les  emménagements  du  France deva ien t  ê t re  une sor te  de  mise  au  po in t

de  ce  qu ' i l  y  aura i t  de  p lus  va lab le  dans  la  décora t ion  e t  l ' ameub lement

f rança is  au  moment  où  le  paquebot  en t re ra i t  en  serv ice .  l l  l u i  sembla i t

nécessa i re  de  ne  pas  recu le r  devant  les  express ions  les  p lus  modernes  de

la décorat ion. La direct ion jugeant que la mise en service du France serai t ,

sur  le  p lan  ar t i s t ique ,  cons idérée par  l ' op in ion  pub l ique e t  la  p resse comme

un événement  de  première  impor tance,  i l  s 'ag issa i t  d 'assumer  à  ce t  égard

des  responsab i l i tés  assez  ana logues à  ce l les  du  réa l i sa teur  d 'un  pav i l lon

f rança is  à  une Expos i t ion  in te rna t iona le .  E l le  cho is i t  a lo rs  de  s 'en tourer  de

personna l i tés  de  renom qu i ,  par  leur  passé ar t i s t ique ,  insp i ra ien t  la  conf iance.

À ce  s tade de  la  ré f lex ion ,  i l  semble  donc  acqu is  que l 'équ ipe  de  décora teurs

devait  être à la hauteur des innovat ions techniques, expérimentée et engagée

sur  la  vo ie  de  la  modern i té ,

O n  a u r a i t  p u  i m a g i n e r  q u e  l e  p o u v o i r  d é c i s i o n n a i r e  s ' i n s p i r e r a i t  d ' u n e

expér ience passée,  ce l le  de  1933,  où  I 'O f f i ce  techn ique pour  l ' u t i l i sa t ion  de

I 'ac ie r  (OTUA)ava i t  lancé une co l labora t ion  avec  les  a rch i tec tes  de  l 'Un ion  des

ar t i s tes  modernes .  René Herbs t ,  Marce l  Gasco in ,  Georges-Henr i  P ingusson,

P ier re  Barbe,  Rober t  Ma l le t -S tevens ,  André  Lou is  e t  P ie r re  Chareau ava ien t

exposé au  Sa lon  d 'au tomne de 1934,  s ix  cab ines  de  paquebots  réso lument

modernes  e t  dépou i l lées  de  tou t  o rnement .  Ma is  aucun écho ne  résonna

dans les  cheminées  de  la  Compagn ie  généra le  t ransat lan t ique,  n i  dans  les

années 1930 nivingt ans plustard. Les cabines restèrent à l 'état de prototypes.

C ' e s t  à  l a  s u i t e  d e  l o n g u e s  t r a c t a t i o n s ,  a p r è s  n o m b r e  d ' é c h a n g e s  d e

c o u r r i e r s  e t  d ' i n t e r v e n t i o n s  d e  l a  p a r t  d e  m e m b r e s  d e  l ' A s s e m b l é e

nat ionale, qu'about i t  l 'é lect ion des 48 décorateurs et instal lateurs du France.

Â g é s  d e  4 4  à 7 3  a n s ,  i s s u s  p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  < c r é a t e u r s  t r a d i t i o n n e l s

de la  Ma ison > ,  i l s  on t  l ' expér ience des  précédents  paquebots .  Ma is  leur

s ty le ,  hormis  ce lu i  des  t ro is  f igures  issues  de  I 'UAM (Jacques Dumont ,

Jean-P ier re  Gén isse t ,  André  Renou) ,  re leva i t  de  la  t rad i t ion  la  p lus  c lass ique.

Le réseau de la puissante Société des art istes décorateurs a certes dû peser

sur  le  cho ix  de  ces  c réa teurs  mais  la  p rudence du  pouvo i r  déc is ionna i re  n 'es t

pas  nég l igeab le .  La  p lupar t  de  ces  décora teurs ,  à  l ' époque,  bénéf ic ia ien t  de

la  faveur  des  commandes pub l iques ,  des  aménagements  des  min is tè res ,

des  achats  du  mob i l ie r  na t iona l  e t  sembla ien t  cor respondre  à  un  cho ix  de

ra ison.  S i  le  France prena i t  des  r i sques  d 'un  po in t  de  vue techno log ique,

en  mat iè re  de  décora t ion ,  i l  en  résu l te  un  vér i tab le  dé f i  : le  <s ty le  France>

deva i t  ma in tenant  na î t re  d 'un  cah ie r  des  charges  novateur  l i v ré  à  des

créa teurs  réso lu  ment  c lass iques .88.





André  Arbus  (1903-1969)

Decor  du  f  umo, r  1  c lasse

Col l .  F rench Lrnes

t r  r : h e  T e c h ^ , c r r Ê  m â ^ r q c r  t e  t S S U e

du dossrer  d 'exécut ion

Col l  F rench Lrnes

M a x  m e  O l d  ( 1 9 1 0 - 1 9 9 1 )

Tro is  p ro le ts  de  meub les  pour

le  g rand sa lon  Fonta ineb leau

I  c lasse
l - 1 o  n : r r n h o  e  r i r n i t o  r , n  r r '  ' t a '  ' i lu ç  v o u u r  ç  o  u  u r . ç .  u  I  r o u t g u r r ,

Jre  r i ru ,e  udsse l - \ rdposaDle ,
dr te  (  tab le  vague D,  e t  un

guérdon c i rcu la i re

Ca lque sur  paprer

C o l l  M a x i m e  O l d

M a x i m e  O l d  ( 1 9 1 0 - 1 9 9 1  )
Sa lon  For ta ,nebreau,  1  c lasse

E c h a n t i l l o n s  d e  t i s s u  o u  s a r o n

Col l  F rench L ines

L'utopie du classicisme moderne
Des c réa teurs  réso lument  c lass iques  mais ,  pour  cer ta ins ,  à  l ' image d 'André

Arbus, empreints du rêve du classicisme moderne. Choisi  pour la décorat ion du

fumoi r  p remière  c lasse ,  Arbus  conc i l ie  avec  é légance,  t rad i t ion  e t  modern i té .

L'équat ion est réussie, le < style France r est né. Comme Arbus, d 'autres

cro ien t  en  ce t te  vo ie  nouve l le .  Max ime Old ,  qu i  se  revend iqua i t  de  la  t rad i t ion

mais  ouver t  aux  nouveautés ,  æuvra i t  dans  le  sa lon  première  c lasse  ;  Jacques

Adnet ,  au  réper to i re  fo rmel ,  d 'une é légante  modern i té  c lass ique,  se  vo i t

con f ie r  les  magas ins  de  vente  ;  Jean-Maur ice  Rothsch i ld ,  (  t rès  c lass ique e t

incontes tab lement  in f luencé par  le  s ty le  e t  les  concept ions  de  Ruh lmann > ,

le  car ré  o f f i c ie rs  rad io .  S i  cer ta ins  on t  c ru  vo i r  en  ce  paquebot  la  poss ib i l i té

de  p le inement  expr imer  un  s ty le ,  i l s  se  sont  fourvoyés .  Répondre  à  un  te l

cah ie r  des  charges ,  s i  d racon ien ,  é ta i t  u top ique e t  ne  la issa i t  que peu de

p lace  à  la  c réa t iv i té ,  comme I 'a t tes ten t  les  no tes  de  I ' i ngén ieur  Thoor is :
<  L 'exécut ion  d 'une décora t ion  avec  des  matér iaux  incombust ib les  sans

usage de  bo is  pose d ' impor tan ts  p rob lèmes d 'exécut ion  qu i  échappent  à  la

techn ique courante  c lass ique.  l l  para î t  ind ispensab le  de  l im i te r  le  nombre

des en t repr ises  d 'exécut ion  aux  su ivantes :  Michon-P igé ,  Rousseau,  Dennery ,

Mot ta is ,  Noyon,  Gou le t  e t  S imon.  S i  nous  en tendons ce  prob lème d 'o rdre

techn ique,  i l  semble  dès  lo rs  admis  que le  nombre  de  locaux  pour  lesque ls

les  décora teurs  pour ron t  avo i r  une cer ta ine  la t i tude  es t  encore  p lus  rédu i t .

l l  n ' y  a  guère  en  dé f in i t i ve  que la  sa l le  à  manger  du  commandant  e t  le  sa lon

du commissa i re  p r inc ipa l  pour  lesque ls  le  décora teur  res te  d 'une u t i l i té

rée l le3 .  u  Ces deux  espaces  sont  conf iés  à  Jean Royère  e t  Rober t  Ducrocq.

90. 3  No tes  du  13  oc {ob re  T959
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1. Joseph André Motte
( n é  e n  1 9 2 5 )

Fauteu i l  t r ipode,  1949

Moel le  de  ro t in  t i ssé ,  p iè tement

en hêtre à nceud d'acier

Les Arts Décorati fs - Musée des

Arts Décorati fs, Paris

2 .  Math ieu  Matégot  (1910-2001 )

Cha ise  Nagasak i ,  1954

Assise et dossier en tôle perforée

Les Arts Décorati fs - Musée des

Arts Décoratrfs, Paris

3 .  Char lo t te  Per r iand (1903-1999)

Cha ise  Ombre ,  
'1955

Cont re-p laqué c in t ré  te in té

Co l lec t ion  Cent re  Pompidou

4.  Anto ine  Ph i l ippon (1930-1995) ,

Jacque l rne  Lecoq (née en  1932)

Meub le  de  rangement ,  1961

Aca jou ,  é rab le ,  con t rep laqué

embout i  laqué

Les Arts Décorati fs - Musée des

Arts Décorati fs, Paris

5 .  l samu Noguch i  (1904-1988)

Lanterne  Akar i  104,  195.1

Pap ier  de  mùr ie r  du  Japon,  méta l

Les Arts Décorati fs - Musée des

Arts Décorati fs, Paris

6 .  Jean Prouvé ( '190 ' l -1984)

Bureau Type Compas,  1953

Plateau courbe recouvert

de  s t ra t i f ié  b lanc ,  p ie tement  en
- ^ + ^ l  l ^ ^ , , ^  ^ ^ ; .  ^ +  ^ 1 , ,I i l e t d r  r d q u e  I l o i l  e t  i l r u m l n l u m

Col lec t ion  Cent re  Pompidou

7 Jan ine  Abraham (1929-2005)

Chauffeuse, vers 1950

Piè tement  en  ac ie r  chromé,

a s s i s e  e n  a l u m i n i u m  p l i é

Co l lec t ion  Cent re  Pompidou

L'alternative à la décoration du France
E n  1 9 5 6 ,  S t e p h  S i m o n  o u v r a i t  s a  g a l e r i e  à  S a i n t - G e r m a i n - d e s - P r é s  e t

p roposa i t  le  mob i l ie r  des  modernes ,  ce lu i  de  Char lo t te  Per r iand e t  Jean

Prouvé,  les  lumina i res  de  Serge Mou i l le ,  d ' l samu Noguch i .  Expér imentés ,

æuvrant  depu is  des  années dé jà  dans  le  domaine  de  l 'a rch i tec tu re  e t  de  la

c réa t ion  de  mob i l ie r ,  Jean Prouvé vena i t  de  cons t ru i re  en  1954 le  Pav i l lon

du Centena i re  de  l 'a lumin ium à  Par is ;  quant  à  Char lo t te  Per r iand,  à  52  ans ,

e l le  conceva i t  ses  s ièges  e t  ses  tab les  empi lab les  comme la  cha ise  Ombre  en

contreplaqué cintré et teinté q u'el le proposait  da ns u ne exposit ion < Synthèse

des ar ts  > ,  à  Tokyo,  en  1955,  dans  les  g rands  magas ins  Takash imaya.

Deux ans  p lus  ta rd  en  1957,  l ' aménagement  de  l 'agence A i r  F rance à  Londres

lu i  é ta i t  con f ié .  Le  t r io  de  la  Ga ler ie  S teph S imon,  Prouvé,  Per r iand,  Mou i l le

aura i t  pu  in te rven i r  sur  le  France comme i l s  I 'ava ien t  fa i t  pour  l ' a rch i tec te

E u g è n e  B e a u d o u i n  l o r s q u e  c e s  c r é a t e u r s  a m é n a g è r e n t  l a  c o n s i d é r a b l e

c i té  un ivers i ta i re  d 'Antony .  En 1954,  Jean Prouvé perda i t  non sans  regre t

ses  a te l ie rs  de  Maxév i l le ,  rachetés  par  I 'A lumin ium f rança is ,  par tena i re

du paquebot  France.  Es t -ce  la  ra ison  pour  laque l le  Jean Prouvé,  le  p lus

à  même en tan t  qu ' ingén ieur  e t  a rch i tec te ,  en  tan t  qu 'exper t  du  méta l ,

à intervenir  sur le France, a été tenu éloigné du projet?

De cette générat ion sera également absente la pét i l lante et invent ive Janette

Laverr ière qui avait  mis au point en 1952 pour le Salon des art istes décorateurs

un secré ta i re  suspendu en  feu i l les  de  s t ra t i f ié  t ra f fo ly te  e t  a lumin ium.

Insp i rée  par  les  poss ib i l i tés  mu l t ip les  des  matér iaux  nouveaux ( le  Formica ,

l 'a lumin ium,  les  tubes  de  méta l  laqués) ,  e l le  c réa i t  du  mob i l ie r  pour  des

commandes pub l iques .  En quête  de  so lu t ions  s imp les  e t  p ra t iques ,  e l le  op ta i t

pour  la  c réa t ion  de  mob i l ie r  démontab le ,  fac i le  à  fabr iquer .  E l le  rechercha i t

la  subt i l i té  e t  la  poés ie  de  la  l igne ,  à  l ' image de  sa  tab le  Nénuphar  de  1966.

De jeunes  c réa teurs  seron t  eux  auss i  écar tés  même s i ,  en  1957 ,  à  la  Tr ienna le

de M i  lan ,  D i rk  Jan Ro l  e t  Jan ine  Abraham,  fo rmée chez  René-Jea n  Ca i l  le t te  e t

Max ime Old ,  é ta ien t  p r imés pour  leur  chauf feuse en  a lumin ium,  e t  même s i ,  en

1958,  i l s  é ta ien t  nombreux  à  par t i c iper  à  l 'Expos i t ion  un iverse l le  de  Bruxe l les .

Le  pav i l lon  de  la  France,  conçu par  Gu i l laume Gi l le t ,  p résenta i t  les  p ièces  de

Lou is  Sognot ,  Jacques Dumond,  André  Renou e t  Jean-P ier re  Gén isse t ,  A la in

Richard ,  Anto ine  Ph i l ippon e t  Jacque l ine  Lecoq,  ce l les  de  Joseph-André

Mot te ,  René-Jean Ca i l le t te  e t  André  Monpo ix  pour  l ' aménagement  d 'un

appar tement  d 'une hab i ta t ion  à  loyer  modéré  e t ,  en f in ,  ce l les  de  Jacques

Adnet  e t  André  Arbus  qu i  par tagea ien t  la  décora t ion  de  l 'appar tement  d 'un

co l lec t ionneur .

Math ieu  Matégot ,  quant  à  lu i ,  conceva i t  des  meub les  en  tô le  per fo rée  co lo rés

comme sa  cha ise  Nagasak i  c réée en  1954 ou  sa  b ib l io thèque modu la i re

m u r a l e  D é d a l ,  c o n ç u e  e n  1 9 5 5 .  S o n  m o b i l i e r  r é p o n d a n t  a u x  c r i t è r e s  d e92.
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Henr i  Lance l

Commode

St ruc ture  en  a lumin ium,

façade a lumin ium laquée b lanc

Cl iché ,  co l l .  F rench L ines

Doub le  page su ivante .

Jean-Adrien Mercier I  1 899-1 995)
f )penr  de  l :  ca l l c  de  ieux  des

enfan ts ,  c lasse  tour is te

Co l l .  F rench L ines
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sécuri té du France aurai t  pu comme celui  de beaucoup d'autres être retenu.

l l  n 'en  a  r ien  é té .  La  Compagn ie  généra le  t ransat lan t ique re fusa  tou t

ne t tement  de  prendre  le  r i sque de  fa i re  t rava i l le r  ce  type  de  c réa teurs

expérimenta nt des voies nouvel les.

À cette époque, la France découvrai t  l 'esthét ique industr iel le par le biais

de  Jacques V iénot ,  le  fondateur ,  en  1953,  du  bureau d 'é tudes  techn iques

et  es thé t iques  Technès.  À  ses  cô tés ,  le  jeune Roger  Ta l lon ,  des igner

indus t r ie l ,  au teur  en  1957 de  la  caméra  Véron ic  8  mm et  du  tour  Ga l l i c ,

par t i c ipa i t  en  1960 à  I 'aménagement  de  la  Super  Carave l le  Santa  Mar ia  pour

S u d - A v i a t i o n .  L a  m ê m e  a n n é e ,  i l  r é a l i s a i t  s a  c h a i s e  W i m p y  a v e c  u n

p ié tement  en  a lumin ium,  une ass ise  e t  un  doss ie r  en  cont rep laqué mou lé .

Para l lè lement  s 'ouvra i t  en  1952 la  Compagn ie  d 'es thé t ique indus t r ie l le ,  la

CEl,  l 'agence paris ienne de Raymond Loewy. Act ive dans tous les secteurs

du produ i t  indus t r ie l ,  é lec t roménager ,  t ranspor t ,  a r ts  de  la  tab le ,  e l le  n 'a

pas été, el le non plus, contactée ;  ni  même Michel Buffet,  directeur dès 1965

de la  sec t ion  arch i tec tu re  indus t r ie l le  e t t ranspor t  de  la  CEI  qu i ,  en  1954 e t

1957,  par t i c ipa i t  aux  Tr ienna les  de  Mi lan  ou  é ta i t  encore  présent  à  Bruxe l les

en 1958 pour  dévo i le r  ses  as tuc ieux  lumina i res  b lancs .

Le France, loin de retenir  tous ces noms, s 'est arrêté à ceux de Dumond,

Renou e t  Gén isse t ,  ou  d 'Adnet  e t  Arbus .  Pour  Roger  Chape la in -Midy ,  la

miss ion  sera  cependant  p le inement  accompl ie .  Ce cho ix  de  décora teurs ,

exp l iqua i t - i l ,  ua  donné aux  innombrab les  locaux  de  ce  pa la is  mar in  une

atmosphère  c la i re  e t  s imp le  où  le  luxe  n 'es t  p lus ,  comme aut re fo is  dans

une pro fus ion  de  dorures  e t  d 'o rnements ,  ma is  dans  un  e f fo r t  pour  une
jus te  p ropor t ion  des  mesures ,  une u t i l i sa t ion  harmon ieuse d 'espaces  qu i

posaient souvent de di f f ic i les problèmes, une discrét ion des tons et,  dans

les  mei l leures  réuss i tes ,  un  anob l issement  des  mat iè res  p las t iques  rendues

p lus  humaines ,  débar rassées  de  ce  contac t  g lac ia l  qu i  sembla i t  jusqu ' i c i  ê t re

leur  fa ta l i téa  r .  Pour  Gu i l laume Gi l le t ,  i l  en  i ra  tou t  au t rement  ;  cer tes  l 'æuvre

éta i t  accompl ie ,  ma is  i l  déc la rera  que lques  semaines  après  le  baptême du

France: < Permettez-moi de dire au moins que mon mot a rarement été le

dern ie r  mot  e t  que l 'æuvre  n 'es t  pas  à  p roprement  par le r  mon æuvre .  [ . . . ]
l l  reste que mon nom est at taché par vos déclarat ions à une ceuvre dont
je  ne  su is  en  r ien  responsab le  e t  qu i  dans  sa  réa l i sa t ion  n 'expr ime en r ien

mes conv ic t ions .  S i  vous  pensez ,  comme vous  avez  b ien  vou lu  me le  d i re ,

que ce  nom représente  que lque chose dans  l 'a rch i tec tu re  ac tue l le ,  vous

comprendrez  que je  souha i te  qu 'on  ne  s 'y  t rompe pas  e t  que la  jeunesse ne

pu isse  pas  c ro i re  que c 'es t  mo i  qu i  a i  fa i t  ce  ba teau5.u

4 Extra i t  d 'un ar t ic le du Figaro Li t téraue,  13 Janvier  1962

5  Ex t ra iT  d ' un  cou r r i e r  de  Gu i l l aume  G i l l e t  en  da te  du  8  ma rs  1962  âd ressé  à  Edmond  Lan  e r
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Un style involontaire
Le style qui caractér ise le France, s ' i l  a été réf léchi,  n 'en est pas pour autant

vo lon ta i re  :  i l  es t  né  de  mul t ip les  cont ra in tes  e t  a  é té  soumis  à  de  t rop

nombreux  av is  cont rad ic to i res .  l l  res te  néanmoins  témoin  d 'une décenn ie ,

ce l le  des  années 1950.  Raymond Guido t  rappor te  que l 'on  é ta i t  a lo rs  <  dans

le  domaine  du  k i tsch  e t  des  mul t ip les  man ières ,  pour  les  lami f iés  décora t i f s ,

de  deven i r  faux  bo is ,  faux  marbre ,  fausse br ique6 > .  Les  nouveaux matér iaux

of f ra ien t  en  e f fe t  la  poss ib i l i té  de  reprodu i re  à  moindre  coût  des  mat iè res

n a t u r e l l e s  d e v e n u e s  r a r e s  e t  p r é c i e u s e s .  L a  c o m m o d e  d ' H e n r i  L a n c e l ,

des t inée aux  cab ines  de  première  c lasse  e t  de  c lasse  tour is te  es t  à  ce t  égard

emblémat ique de  ce t te  tendance.  En s t ruc tu re  a lumin ium,  ga inée sur  les  cô tés

de t i ssu  V iny lun ion ,  avec  sa  façade à  hu i t  t i ro i rs  déc l inée pr inc ipa lement  en

laqué b lanc ,  b leu  ou  en  im i ta t ion  éca i l le  de  to r tue ,  e l le  fu t ,  en  ou t re ,  p r imée

a u  c o n c o u r s  d e  l ' A l u m i n i u m  f r a n Ç a i s  a u  S a l o n  n a u t i q u e  d e  1 9 5 8 .

98. { i  Raymond GLr doÎ ,  Histo l re du destgn de 1940 à nos lours,  Parrs,  Ed t rons Hazan, 1994



Tous ces  nouveaux matér iaux ,  comme le  v iny le ,  le  méta l  laqué,  le  Formica ,

oermet ta ien t  aux  c réa teurs  de  se  fa i re  les  nouveaux ambassadeurs  de  la

cou leur ,  ce  que le  bo is  ne  pouva i t  p rodu i re .  Dès  lo rs ,  les  in té r ieurs  se  para ien t

de  cou leurs  p ropres  aux  années 1950.  Le  France,  pour  l ' essent ie l  dans  sa

c lasse tour is te ,  o f f ra i t  une gamme r iche  de  b leus  -  c ie l ,  tu rquo ise ,  ro i ,  ind igo ,

nu i t  - ,  de  ver ts  -  mousse,  cé ladon,  eau - ,  de  rouges  -  b r ique,  l ie  de  v in  - ,

d 'o ranges,  de  jaunes  -  abs in the ,  moutarde  - ,  répondant  aux  gr is  co lo rés  de

l ' a l u m i n i u m  a n o d i s é  e t  à  l ' o r  d u  l a i t o n .  L a  p r e m i è r e  c l a s s e  s e  v o u l a i t  p l u s

sobre  e t  p lus  bourgeo ise  dans  sa  gamme chromat ique,  jouant  avec  des

fami l les  de  gr is  e t  de  b lancs  co lo rés ,  à  l ' image du  fumoi r  p remière  c lasse

d 'André  Arbus  qu i  jux taposa i t  avec  f inesse e t  é légance des  b lancs ,  des  gr is

per le ,  des  an thrac i tes  e t  des  no i rs .  On t rouva i t  éga lement  en  première  c lasse

des bordeaux,  des  rouges  pro fonds ,  de  I 'o r .

Dans les aménagements, I 'associat ion de couleurs pr imaires revenait  souvent,

comme dans le  sa lon  de  lec tu re  e t  d 'écr i tu re  p remière  c lasse  de  Jean Le leu

ou dans le pat io de Robert  Ducrocq où les galettes des sièges revêtaient ces

mêmes te in tes .  Déc l iné  dans  tou tes  ses  nuances ,  le  b leu  es t  une cons tan te  à

bord  du  France; i l  es t  chargé de  rappe ler  la  poés ie  de  l 'hor izon ,  la  sens ib le

f ron t iè re  en t re  la  mer  e t  le  c ie l .  l l  é ta i t  b leu  nu i t  assoc ié  à  l ' o r  sur  le  dôme de

la  sa l le  à  manger  p remière  c lasse  de  Germaine  Darbo is -Gaud in ,  b leu  ro i  e t

éca i l le ,  sur  les  fau teu i l s  e t  commodes des  cab ines  première  c lasse  e t  dans

l ' a p p a r t e m e n t  g r a n d  l u x e  N o r m a n d i e  d e  D o m i n i q u e .

S i  les  cou leurs  du  mob i l ie r  France é ta ien t  p le inement  de  leur  époque,  i l

est peut-être regrettable de les avoir  associées, souvent sans concertat ion,

aux  la rges  tap isser ies  e t  panneaux de  décora t ion .

Jacques Dumond (1906-1988)

Décor  du  sa ion  Sa in t lopez ,

c lasse  tou ls te

Echant i l  ons  de  t i ssu  du  sa lon

Col l .  F rench L ines

Jean Pascaud (1903-1997)

Décor  du  sa lon  de  lec tu re

e t  d 'écr i tu re ,  c lasse  tour rs te

Échant i l lons  de  t i ssu  du  sa lon

Col l .  F rench L ines

M a u r i c e  P a u l i n

Sa lon  de  lec tu re  e t  d 'écr r tu re ,

c lasse  tour is te
l - l o c c i n  a n ,  a r o l l a  / d o r : i l \

Col l  F rench L ines

Doub le  page su ivante .

Rober t  Ducrocq

Décor  du  pa t io

Co l l  F rench L ines

99.



=--1
Hl&n*,--, :-^.?.;

, i r \ -  l rÉr+*'-'-'1 
F

l>

ffi
-r
:

q,€L

'ù{' -b-f

+1"-;::.,É

€

I

Ë'=f  :mrr

102. I  " - i  t . ; U ' r i *  r H r - i  I



Ouand Max ime Old  prend en  charge la  décora t ion  du  grand sa lon  première

c lasse,  par  exemple ,aucun des  t ro is  a r t i s tes  H i la i re ,  Coutaud e t  ldoux  n 'a

conna issance de  son pro je t .  E t  p lu tô t  que de  voguer  de  conserve ,  les  uns ,

s a n s  l e  v o u l o i r ,  o n t  i m p o s é  a u x  a u t r e s  l e u r s  g a m m e s  c h r o m a t i q u e s ,

dé t ru isant  a ins i  invo lon ta i rement  une mise  en  cou leur  qu i  aura i t  pu  ê t re

h a r m o n i e u s e  e t  r é f l é c h i e .  C o m m e  l e  p e n s e  F e r n a n d  L é g e r ,  e n  1 9 4 6  < l a

t rans format ion  du  mur  par  la  cou leur  va  ê t re  un  des  prob lèmes les  p lus

pass ionnants  de  I 'a rch i tec tu re  moderne ac tue l le  e t  à  ven i r> .  l l  s 'ag i t  a lo rs

de savo i r  harmon iser  le  po ids  des  vo lumes,  les  rappor ts  des  l ignes ,  les

équ i l ib res  de  cou leurs .  Le  France a ,  en  ce  sens ,  échoué.  <  La  cou leur  peut

en t re r  en  jeu  avec  une fo rce  surprenante  e t  ac t i ve .  [ . . . ]  On peut  dé t ru i re

u n  m u r  p a r  l ' a p p l i c a t i o n  d e s  t o n s  p u r s .  O n  p e u t  s i m p l e m e n t  l ' i l l u s t r e r .

On peut ,  ce  mur ,  le  fa i re  avancer ,  recu le r ,  le  rendre  mob i le  v isue l lementT . ,

La  cou leur  peut  c réer  un  accompagnement  co lo ré .  Pour  ce  fa i re ,  le  co l lec t i f

do i t  l ' empor te r  sur  l ' i nd iv idue l .  La  syn thèse des  ar ts  n 'a  pas  eu  l ieu  sur  le

France. Le paquebot a juste su al igner des talents sans recherche d'harmonie.

À cette époque pourtant,  les tentat ives du groupe Espace ou les partenariats

arch i tec tes-co lo r is tes  conse i ls  ex is ta ien t  dé jà ,  ma is  app l iqués  à  des  us ines ,

des  hôp i taux ,  des  bâ t iments  pub l i cs ,  pas  à  des  paquebots  de  luxe .

Ouant  aux  l ignes  du  mob i l ie r  du  France,  e l les  se  noyèrent  dans  les  cou leurs .

Heureusement ,  leur  é loquente  sobr ié té ,  les  sur faces  p lanes ,  les  p ié tements

méta l l iques  sont  venus  adouc i r  un  ensemble  t rès ,  t rop  éc lec t ique,  e t  sauver

des  eaux  la  décora t ion  du  paquebot .

Germaine Darbois-Gaud n
(1907-1998)
Dccnr  de  la  sa l le  à  -ana ' rc .

C h a m b o r d ,  1  ' c l a s s e

Échant i l lons  de  t i ssu
l ^  t -  ^ - i l ^  ;  - - ^ ^ ^ .
u Y  r o  J o i l s  o  r r r o r r g E l

Col l .  F rench L ines

M a u r i c e  P a u i i n

Sa l le  à  manger  Chambord
D o q q i n  : n r r : r o l l c

Col l .  F rench L ines

Maison Domin ique

Décor  de  
'appar tement  de  uxe

Normand e

Échant i l lons  de  t i ssu

de l 'appar tement

Co l l .  F rench L ines
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7 Fernand Leqer,  Fonct tons de la Detnture.  Fol io Essars,  réédi t ion,  Par s,  Edi t ions Gal l imard,  2004



La synthèse d'une vision technique et d'une
idéologie classique
Certes il n'y a pas eu à bord du France de représentants de la modernité,

mais de cette machine gigantesque et absolument complexe est née une

tentat ive décorat ive < involontaire )) ,  un style hybride. L 'histoire et les cr i t iques

veulent que le France soit  né trop tôt  pour les modernes, trop tard pour les

cf assiques. Mais n'oubl ions pas que le France se voulai t  le ref let  du luxe

et que beaucoup de créateurs, de futurs designers étaient à l 'époque plus

engagés à répondre à des contraintes de reconstruct ion et d ' industr ial isat ion

que de luxe. Et,  s ' i ls avaient été retenus pour part ic iper à cette décorat ion du

France, auraient- i ls pour autant accepté ? En l isant les propos de Gui l laume

Gil let  au sujet des peintres et des sculpteurs, on est en devoir  de s ' interroger.

< Peintres et sculpteurs que j 'a ime, trop d'entre vous manquent à I 'appel,

mais ceci  ne dépend-i l  pas un peu de vous qui avez refusé d'être exposés

aux murs de ce paquebot,  qui  acceptai t  à votre avis trop de talents divers

e t  lo in  des  vô t res8?,

Max Ingrand (1908-1969)

Décor de la  p isc ine,  1 ' "  c lasse
Col l .  Jean-Mar ie Chourgnoz

l \ r l  R e r t h à l o m r  t  À i r a e  t o ,  r  t o n h n i n r r e
' v ' u i " t r  v ' i v v r v

note  pour  M.  Lan ie r ,
. l , r ô . t Â r ' r  n o n o r : l  d o  l e  f- -  ' -  -ompagn le

généra le  t ransat lan t rque,

5  ju in  1958,  a rchrves  French L ines .

(( [...] une décoration tendant à donner
une atmosphère de détente, de joie

de vivre et de jeunesse, qui paraît
devoir se concilier facilement avec

le confort [...] rt

Synthèse d 'une v is ion  techn ique tournée vers  I 'aven i r  e t  de  c réa teurs

empreints d' idéologiesclassiques, le FrancefuTune plate-forme expérimentale

au service de décorateurs et d ' instal lateurs. En matière d'aménagement,

il existait à cette époque, différentes visions, différents courants. Les membres

actifs du Comité d'étude pour la décoration de Franceont construit un nouveau

style, involontaire. Ce fut un choix,  dans un contexte précis,  qui ,  plutôt que

de laisser indi f férent susci ta,  et  susci te encore, un vi f  intérêt.

104. I  Extra i t  d 'un courr ier  de Gui l laume Gi l let  en date du I  mars 1962 adressé à Edmond Lanier


