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Description sommaire 

Broderie et dentelle sont intimement liées en Bretagne car de nombreux ouvrages mêlent les deux 

savoir-faire et certains types de broderie imitent la dentelle ¨ sôy m®prendre. La broderie est une 

technique dôornementation textile réalisée principalement ¨ lôaiguille, parfois au crochet, qui permet 
dôex®cuter des motifs et des images au moyen de fils, perles, paillettes et apprêts métalliques. Elle se 

pratique généralement sur un support textile (tissu, tulle, fileté) mais peut ®galement °tre r®alis®e 
sur du cuir, du carton ou du papier.  La dentelle, en revanche, est réalisée sans support préalable. 

Ces savoir-faire sôinscrivent dans une histoire tr¯s longue commenc®e à la fin du Moyen Âge, à 
lôorigine dôun patrimoine riche et complexe. Suite ¨ la mobilisation de passionn®ĀeĀs, les techniques 

sont désormais préservées et leur transmission assurée par le biais de cours et de stages. Broderie et 
dentelle b®n®ficient aujourdôhui dôun regain dôint®r°t et le nombre dôapprenants est en constante 

augmentation. En parallèle de cette pratique de loisir, quelques personnes développent une activité 
professionnelle dans ce domaine. Les savoir-faire de la broderie et de la dentelle sont toujours utilisés 

pour lôembellissement des ornements liturgiques et d es v°tements, quôil sôagisse de costumes bretons 
ou de tenues modernes destinées à la vie quotidienne ou aux événements exceptionnels. Broderie et 

dentelle sôadaptent aux go¾ts actuels dans les objets du quotidien, les accessoires de mode, la haute 

couture, le design et lôart contemporain. 
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I. IDENTIFICATION DE L'ÉLÉMENT  

 

I.1. Nom 

En franais 

Les savoir-faire de la broderie et de la dentelle en Bretagne 

En langue r®gionale 

Gouiziegezhioù ar broderezh hag an dantelez e Breizh (en breton)  

Les revirées de la brodure e de la dentelle en Bertègn (en gallo) 

 

I.2. Domaine(s) de classification, selon lôUNESCO 

Savoir-faire li®s ¨ lôartisanat traditionnel 

 

I.3. Communaut®(s), groupe(s) et individu(s) li®s ¨ la pratique 

La pratique de la broderie et de la dentelle en Bretagne est aujourdôhui prot®iforme, et va des ateliers 

hebdomadaires de passionnéĀeĀs dans des salles communales aux défilés de mode lors de grands 
événements comme le Festival de Cornouaille de Quimper (Finistère) ou le Festival Interceltique de 

Lorient (Morbihan) . 

On peut distinguer deux types de pratique : dôune part, une pratique de loisir, qui concerne à la fois 

les personnes en cours dôapprentissage et les brodeurĀseĀs et dentelli èrĀeĀs expérimentéĀeĀs qui ne 
vivent pas de leur art ; dôautre part, une pratique professionnelle permettant de dégager un revenu. 

Beaucoup de brodeurĀseĀs et dentellièrĀeĀs confirm®ĀeĀs font le choix de r®server cette activit® ¨ leur 
temps libre, soit parce quôils et elles souhaitent quôelle reste un plaisir, soit par crainte de ne pas 

pouvoir en vivre, voire pour les deux raisons à la fois.  

 

De rares brodeurĀseĀs main font aujourdôhui de la broderie et/ou de son enseignement un m®tier ¨ 

temps complet, en tant que chefs dôentreprise, salari®ĀeĀs, artistes-auteurĀeĀs ou micro -
entrepreneurĀseĀs. Parmi les micro -entrepreneurĀseĀs ¨ temps complet, certainĀeĀs sont retrait®ĀeĀs 

dôun autre domaine et ne sont pas soumisĀeĀs ¨ la m°me pression de rentabilit® que les personnes 
dont il sôagit de la premi¯re activit®.  

Deux entreprises finist®riennes salarient des brodeurĀseĀs : lô£cole de broderie dôart de Pascal 
Jaouen, à Quimper (Finistère), et la maison Le Minor, à Pont-lôAbb® (Finist¯re). Lô£cole de broderie 

dôart de Pascal Jaouen emploie onze salariéĀeĀs ; ses huit brodeurĀseĀs (sans compter Pascal Jaouen) 
y sont employéĀeĀs en tant quôenseignantĀeĀs de broderie, à temps plein ou partiel. Il sôagit à ce jour 

de la seule école consacr®e ¨ lôenseignement de la broderie en Bretagne. Quant à la maison Le Minor, 
qui a été un acteur central du maintien du savoir -faire de la broderie en pays bigouden (Finistère 

sud), elle emploie actuellement une brodeuse main [ I ll . 1]  et une brodeuse à la machine Cornely 
(machine à broder guidée à la main) [ I ll. 2 & 3] 1.  

Dôautres personnes exercent le m®tier de brodeurĀse ¨ temps partiel en parall¯le dôun emploi salarié 
dans un tout autre domaine, souvent par le biais dôune micro -entreprise. 

                                                        
1 La broderie machine qui nôest pas arr°t®e ¨ la main ne rentre pas dans le cadre de cet inventaire. 
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Ill. 1.  Apolline Duboscq, 

brodeuse main dans 
lôatelier de la maison Le 

Minor . © Gildas Le 
Minor,  2018. 

Ill. 2.  Patricia Cassard, brodeuse machine 
dans lôatelier de la maison Le Minor . 

©  Anne Diaz, 2020. 

Ill. 3.  Broderie à la 
machine Cornely dans 
lôatelier de la maison Le 

Minor . © Hélène 
Cario, 2007. 

 
Par ailleurs, une activité de broderie subsiste au sein de rares communautés religieuses, notamment  
au monastère Notre-Dame de Beaufort à Plerguer (Ille -et-Vilaine) , où quelques moniales 

dominicaines brodent des ornements liturgiques sur commande (chasubles, ®toles, nappes dôautel, 
voiles dôambon), ®galement vendus dans la boutique de lôabbaye pour les visiteurs de passage [ I ll. 

4] . Au Carmel de Nantes (Loire -Atlantique), une sîur r®alise encore ponctuellement quelques ®toles 
brod®es, mais lôactivit® a nettement d®clin® car la broderie est moins recherch®e quôautrefois. Chez 

les Clarisses de Nantes, une sîur brode ®galement des ornements liturgiques (®toles, nappes dôautel, 
voiles dôambon), mais va n®anmoins devoir arr°ter son activit® prochainement en raison dôune 

charge de travail trop importante.  

 

 

Ill. 4.  Broderies de chasubles réalisées au monastère Notre-Dame de Beaufort. © Anne Diaz, 2020.  

 
Au sein du milieu associatif, les principaux acteurs de la broderie et de la dentelle sont les 
associations de culture bretonne et les cercles celtiques (associations dôarts et de traditions 

populaires : danse, musique, broderieé), leurs fédérations départementales et, jusquô¨ 2020, leurs 

anciennes conf®d®rations Kendalcôh et War ôl Leur, r®unies depuis sous le nom de Kenleur. En-
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dehors du milieu culturel breton, diverses associations locales proposent également des cours de 

broderie et de dentelle de tous types (voir II.2). 

Broderie et dentelle sont actuellement pratiquées par des personnes de tous les âges, avec une forte 

repr®sentation des retrait®ĀeĀs. Les cours, ateliers et stages accueillent à la fois des adultes, des 
enfants et des adolescents, même si ces derniers sont globalement peu nombreux. Les enfants 

peuvent b®n®ficier dôateliers sp®cifiques au sein des cercles celtiques ainsi que dôinitiations  dans 
certaines écoles, proposées par quelques brodeurĀseĀs ind®pendantĀeĀs (voir II.1 & II.2) . La 

fr®quentation de lô£cole de broderie dôart de Pascal Jaouen a connu une ®volution notable ces 
dernières années : le public, initialement divis® en deux cat®gories, les enfants et les retrait®ĀeĀs, 

compte depuis quelques années de plus en plus de trentenaires et de quarantenaires. La pratique est 
aujourdôhui majoritairement f®minine dans les cours, ateliers et stages ; en revanche, lô®cart tend ¨ 

se combler l®g¯rement parmi les professionnelĀleĀs. 

Les associations de loisirs g®n®ralistes et lô£cole de broderie dôart touchent un autre public que les 

ateliers et les stages des cercles celtiques et des fédérations : il arrive en effet que certaines personnes 
sôy inscrivent sans affinit® particuli¯re pour le patrimoine culturel breton mais simplement par 

intérêt pour le savoir -faire lui -même et par envie de broder. 

 

I.4. Localisation physique 

Lieu(x) de la pratique en France 

La Bretagne historique (départements des Côtes-dôArmor, du Finist¯re, dôIlle-et-Vilaine, de Loire-

Atlantique et du Morbihan) . Les différents styles bretons sont également enseignés dans le reste de 

la France, notamment dans certaines grandes villes. 

 

Pratique similaire en France et/ou ¨ lô®tranger 

Pratiques similaires en France  

Les pratiques suivantes, donn®es ¨ titre dôexemple, sont r®pertori®es ¨ lôInventaire national du 

patrimoine culturel immatériel  : 

ƀ Les savoir-faire du point de Lunéville et de la broderie perlée et pailletée ; 

ƀ Le boutis ou broderie de Marseille (Bouches-du-Rhône) ; 

ƀ La dentelle au fuseau du Puy-en-Velay (Haute-Loire)  ; 

ƀ Le savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon (également inscrit sur la Liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010). 

 

Pratiques similaires ¨ lô®tranger 

Les pratiques suivantes, donn®es ¨ titre dôexemple, sont inscrites sur les listes instaur®es par la 

Convention de 2003 de lôUnesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immat®riel : 

ƀ Lôartisanat de lôak-kalpak, connaissances et savoir-faire traditionnels liés à la fabrication et au port 

du chapeau masculin kirghiz, Kirghizistan (chapeau brodé) [Liste représentative, 2019]  ; 

ƀ Le complexe culturel du bumba-meu-boi du Maranhão, Brésil (broderie sur cuir et broderie de 

costumes dans le cadre dôune pratique rituelle) [Liste représentative, 2019] ; 

ƀ Le chakan, art de la broderie en République du Tadjikistan (broderie sur coton et soie sur les 

vêtements et le linge de maison) [Liste représentative, 2018] ; 
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ƀ La broderie de Zmijanje, Bosnie-Herzégovine (broderie au fil bleu foncé sur les vêtements et le 

linge de maison) [Liste représentative, 2014] ; 

ƀ Lôart populaire des Maty·, la broderie dôune communaut® traditionnelle, Hongrie (broderie florale 

sur les costumes, vêtements et objets) [Liste représentative, 2012] ; 

ƀ Les techniques textiles traditionnelles des Li : filage, teinture, tissage et broderie, Chine (broderie 

sur les vêtements et objets usuels) [Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde 
urgente, 2009]  ; 

ƀ Lôespace culturel de Kihnu, Estonie (broderie sur les vêtements) [Liste représentative, 2008]  ; 

ƀ La dentellerie aux fuseaux en Slovénie (dentelle destinée aux vêtements, accessoires de mode, linge 

de maison, ornements liturgiquesé) [Liste repr®sentative, 2018] ; 

ƀ La dentelle de Lefkara ou Lefkaritika , Chypre (dentelle sur du linge de maison et des pièces 

dôexposition) [Liste repr®sentative, 2009] ; 

ƀ La dentellerie en Croatie (dentelle ¨ lôaiguille et aux fuseaux, en fil dôalo¯s) [Liste repr®sentative, 

2009].  

 

Il existe bien dôautres techniques en France et ¨ lô®tranger, qui nôont pas encore fait lôobjet dôun travail 

dôinventaire. 

 

I.5. Description d®taill®e de la pratique 
 
Introduction  

Broderie ou dentelle ? Dôun point de vue technique, il convient de repr®ciser ces deux pratiques. On 

exécute le r®seau de dentelle uniquement ¨ lôaide de fils et dôoutils ï aiguilles, crochets, navettes, 

fuseaux, épingles ï sans support textile, alors que la broderie est confectionnée sur un support 
préexistant : tissu, tulle, filet, cuiré Le travail consiste à dessiner, à lôaide de fils et de divers appr°ts, 

des motifs r®alis®s ¨ lôaiguille ou au crochet.  

La frontière entre  ces deux techniques est parfois difficile à définir  car il est en effet possible de les 

combiner entre elles. Dôautre part, certains ouvrages de broderie peuvent être découpés pour imiter 
la dentelle, en laissant des vides autour des ornements. En tirant des fils, on peut aussi ménager des 

jours. Certaines techniques peuvent également pousser la d®coupe jusquô¨ éliminer  complètement 
le support initial. Côest le cas pour le filet brod®, et une grande partie de ce que lôon a appel® les 

« dentelles bretonnes » (confectionnées en broderie sur tulle). 

 

Usages contemporains  

Si ces techniques ont perdur® et connaissent m°me un nouvel engouement aujourdôhui, côest 

notamment grâce à la mobilisation des cercles celtiques et des amateurs des arts et traditions 
populaires, en particulier  dans les années 1970-1980. Soucieux de ne plus revêtir les costumes 

anciens ï pièces de musée ï lors de leurs représentations, ils ont été amenés à confectionner des 
vêtements neufs, les plus fidèles possibles aux guises traditionnelles, et donc à collecter auprès 

dôancienĀneĀs brodeurĀseĀs et dentelli èrĀeĀs les gestes indispensables à leur reconstitution. Cette 

transmission par des artisanĀeĀs âgéĀeĀs a été possible car la Bretagne est lôune des régions françaises 
où le costume, notamment la coiffe, a été porté tardivement. Les savoir-faire propres à ce patrimoine 

nô®taient donc pas compl¯tement oubli®s. 
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Depuis, en plus de la confection de costumes pour les groupes de danse et les cercles celtiques et de 

la confection dôornements liturgiques, la broderie et la dentelle bretonnes connaissent un 
rayonnement particulier dans les activités de loisirs et dans la création textile contemporaine, tout 

en conservant lôintention de véhiculer une identité bretonne.  

 

Description du fonds ancien et de ce qui est toujours pratiqué/enseigné  

La broderie et la dentelle bretonnes mettent en îuvre de nombreuses techniques qui varient selon 

les terroirs, les époques et les modes. Il serait fastidieux de dresser ici un répertoire exhaustif de tous 
les points utilisés. Il est donc plus judicieux  dôen proposer une typologie par technique. 

Se pose aussi la question de la terminologie des différents points. Si les brodeurs et brodeuses 
savaient réaliser les différents points, ils ne les nommaient pas toujours, ni  en français ni en breton, 

ni en gallo. Des appellations ont donc été fixées lors du collectage des années 1970-1980, par exemple 
pour le neudé (de neud, « fil  ») ; les points hanter regen n (« demi-rang »), kamm  (« courbe », 

« tordu  »), drein pesk (« arête de poisson »), selon lôallure du point ; point laouig , du nom de son 
hypothétique créateur Laouig Jegou, un célèbre brodeur bigouden ; point de deuil, en raison de son 

usage sur les coiffes de deuil ; point «  de Nantes »2 et galons « de Lorient  », « de Plougastel », 

« dôElliant », selon le terroir dôorigineé 

De même, la symbolique des motifs et des combinaisons de points et de couleurs, notamment en 

région bigoudène (Finistère sud), est une cr®ation post®rieure ¨ lôexistence des motifs, institu®e 
notamment par les Seiz Breur (mouvement artistique breton entre les deux guerres mondiales, dans 

le courant Art Déco), ou par les cercles celtiques plus tardivement. Cette symbolique participe à la 
valorisation de la broderie et est bien accueillie et intégrée par les amateurs de traditions populaires. 

On associera alors de nombreux « clichés è derri¯re la cha´ne de vie, la plume de paon, le soleil, lô®pi 
de bl®, la fleur en bouton, la fleur ®panouieé 

 

Typologie des techniques utilisées en Bretagne  

 

Broderie sur toile et sur drap  

La broderie sur toile et sur drap [ I ll. 5, 6, 7 & 8]  a été pratiquée dans toute la Bretagne. En Basse-
Bretagne (moitié occidentale de la région), au cours du XIXe siècle, les techniques employées sont 

généralement les mêmes : des points de couture qui permettaient notamment lôapplication de rubans 
(piqûre s au point arrière, point de reprise, point de surjet ou de chausson, point de deuil), points qui, 

resserrés, se transformeront par la suite en ornement à part entière (drein pesk, point kamm , galon 

de Lorient) , et énormément de points de chaînette ou de points de boucle.  

Le point de chaînette est employé sous de multiples formes dans la broderie de toutes les régions du 

monde. Ce point simple et très ancien permet de « dessiner avec du fil » des lignes, des bordures, 
des tracés courbes ou de remplir certaines zones. Côest ®galement une technique ç économique » 

apte à utiliser le fil de faon optimale sur lôendroit. Les brodeurs bretons ont employé différentes 
combinaisons ou d®formations du point de cha´nette, que lôon recense d¯s le d®but du XIXe siècle : 

point de bouclette, point de feston, point de boutonni¯re, point dô®pine, point de deuil ou point 
hanter regenn, combin® ¨ la cha´nette, dentelles ¨ lôaiguille, cha´nette ®chelle, neudé, galons dôElliant 

et de Plougastel.  

                                                        
2 Cr®® par Yvonne Deltombe au d®but du XXe si¯cle (®pouse de Paul Deltombe, artiste peintre qui g®rait ¨ cette 
®poque un atelier de tapisserie). 
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Cette base de points, réinterprétée sous le nom de broderie « glazig è et ®toff®e dôautres techniques, 

est largement diffus®e dans les cours de lôÉcole de broderie de Quimper de Pascal Jaouen.  

 

Ill. 5.  Gilet et veste dôhomme de Ploar®, fin XIXe s. ©  Hélène Cario, 2007. 

 

 
  

Ill. 6.  Plastron de gilet 
dôhomme Aven, fin XIXe s. 

©  Hélène Cario, 2008. 

Ill. 7.  Gilet bigouden de 
femme, fin XIX e siècle. 
©  Hélène Cario, 2019. 

Ill. 8.  Dos de veste dôhomme 
Aven, fin XIX e s. 

©  Hélène Cario, 2008.  

 
 
Broderie blanche  

Les techniques de broderie blanche sont très courantes dans la confection des coiffes, cols, guimpes, 
manchettes, ch©les et tabliers. Point de bourdon, point de feston, point de tige, point de nîud 

constituent un répertoire plus classique propre également aux « ouvrages de dames », à la lingerie 
et au linge de maison. Ce type de broderie se pratique sur velours, satin, drap de laine fin pour les 

costumes et sur toile fine blanche ou sur tulle pour les parures (coiffes, cols, manchettes). 

Grâce à la broderie « Richelieu è (terme g®n®rique utilis® aujourdôhui en Bretagne pour nommer une 

interprétation de la broderie Renaissance et la broderie Richelieu), la création de jours autour des 
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motifs soulign®s dôun point de feston ou de bourdon permet le d®veloppement de différents réseaux 

dôaraign®es ou de dentelles ¨ lôaiguille. Lôusage de certains fonds est caract®ristique du terroir où la 
broderie est pratiquée. On retrouve ainsi en pays bigouden (Finistère sud) de très grosses araignées 

à nombreuses pattes (10 à 14, voire 18) [ I ll. 9]  et des modes de dentelle « fond de panier ». Les pays 
pourlet et vannetais (Morbihan) ont pouss® les d®coupes Richelieu jusquô¨ presque supprimer le 

tissu de fond à partir  des années 1930 [ I ll. 10] .  

  
Ill. 9.  Coiffe bigoudène années 1920 avec 
grosses araignées. ©  Hélène Cario, 2008. 

Ill. 10.  D®tail de tablier dôAuray. ©  Hélène 
Cario, 2008.  
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Peinture ¨ lôaiguille ou ç broderie peinture  », broderie au ruban  

La « broderie peinture  » est une adaptation populaire de la peinture ¨ lôaiguille [ I ll. 11 & 12] . 
Lôobjectif est de rendre cet effet de peinture en travaillant les ombres et les d®grad®s dôun motif, 

souvent floral, ¨ lôaide de fils de couleur brod®s ¨ lôaiguille. Souvent r®alis® au fil de soie, sur satin ou 
velours, lôouvrage peut ®galement associer fils de coton, de rayonne, chenilles, rubans, perles et 

paillettes. Le terroir vannetais (Morbihan) sôen est fait une sp®cialit® pour orner les grands tabliers 
des guises des femmes [ I ll. 1 3] , ou les gilets dôhommes. Le L®on et la Cornouaille (Finistère) en 

adoptent la mode plus tardivement, essentiellement dans les années 1920, pour orner les costumes 
et tabliers de femmes [ I ll. 14] . Les points propres à ce répertoire sont le point de tige, le passé plat, 

le pass® empi®tant ou remordu, le point de nîud. 

Ill. 11.  Peinture ¨ lôaiguille, chasuble, ®v°ch® de Quimper. É Hélène Cario, 2008. 

 

       

 
Ill. 12.  Peinture ¨ lôaiguille, ornements liturgiques, ®v°ch® de Quimper. É H®l¯ne Cario, 2008. 
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Ill. 13.  Coin de tablier vannetais 
en broderie peinture.  © Hélène 

Cario, 2007. 

Ill. 14.  Broderie peinture, 
costume de femme des 

années 1930-40, 
Quimperlé. ©  Hélène 

Cario, 2008.  

Ill. 15.  Broderie au ruban, 
costume de lôAven vers 1920. 

©  Marie Rioual, 2020.  

 
 
Broderie or adaptée et perlage  

Beaucoup de pays de Bretagne ont adopté la broderie or et la broderie perlée, technique que nous 
appelons « perlage è, bien que ce mot nôapparaisse pas dans le dictionnaire. Les techniques sont 

moins conventionnelles que celles de la broderie or académique [ I ll. 16]  (encore enseignée à 
Rochefort).  

 

         
Ill. 16. Broderie or, évêché de Quimper. © Hélène Cario, 2008. 

 
Les mat®riaux utilis®s sont le fil dôor, la cannetille, plus rarement le jaseron et la lame, les paillettes 

et cuvettes ainsi que les perles de verre. Plutôt exubérant, voire chargé en Cornouaille (Finistère sud) 
[ I ll. 1 7 &  18] , ce type de broderie est resté plus discret dans les autres terroirs bretons [ I ll.  19] . En 

pays nantais (Loire -Atlantique) , la broderie à la perle de jais artificielle (perle de verre noir), est 
adoptée dans la seconde moitié du XIXe siècle et plus particulièrement à partir des années 1880. 
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Utilisée aussi bien sur des pièces bourgeoises que des pièces populaires, elle sert essentiellement à 

orner la pointe des châles [ I ll. 20] . 

Fil dôor et cannetille sont g®n®ralement brod®s directement sur le tissu, sans rembourrage ni carton. 

Les motifs le plus souvent floraux ornent les costumes des femmes. Plus géométriques dans les 
ann®es 1930, ils nô®chappent pas ¨ la mode Art D®co. Les perles sont souvent cousues à la main, mais 

également posées selon la technique de Lunéville 3, preuve que certaines brodeuses bretonnes avaient 
été formées à cette pratique.  

 

 

 

 

Ill. 17.  Broderie or, costume de 
femme de Quimperlé, vers 1890-

1900. © Hélène Cario, 2008.   

Ill. 18.  Broderie or et 
perlage, ceinture de mariée, 
Le Juch, refaite dôapr¯s un 

modèle ancien. 
©  Hélène Cario, 2007. 

Ill. 19.  Broderie or sur velours, 
tablier vannetais, début XX e s. 

©  Hélène Cario, 2006.   

 

 

                                                        
3 ç Le Point de Lun®ville d®signe une technique de broderie cr®®e dans la ville du m°me nom, Lun®ville 
(Meurthe-et-Moselle), au d®but du XIXe si¯cle. Cette broderie sôex®cute sur un support de tulle de coton, en 
utilisant du fil de coton qui sert ¨ confectionner un point de cha´nette. Le travail se fait au moyen dôun crochet 
sp®cifique dit ñcrochet de Lun®villeò. è Fiche dôinventaire du patrimoine culturel immat®riel Les savoir-faire 
du point de Lun®ville et de la broderie perl®e et paillet®e, 2019, p. 1. 
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Ill. 20.  Broderie à la perle de jais artificielle , châle du pays nantais. ©  Armèle Périgaud, 2020. 

 
 
Broderie sur tulle ou «  dentelle bretonne  »  

La fabrication mécanique du tulle est une des grandes inventions textiles du XIXe siècle. Le tulle est 

généralement un réseau de mailles hexagonales exécuté mécaniquement qui ressemble à celui de la 
dentelle aux fuseaux. La Bretagne sôest appropri é ce nouveau support de broderie : la mode de la 

broderie sur tulle sôest développée au cours du XIXe siècle et a permis la création de nombreux 
ateliers de broderie [ I ll. 21] . Ces derniers diffusent des ouvrages en tulle sous le nom de « dentelles 

bretonnes », signe de la grande qualité de leur exécution puisque cette broderie ressemblait ̈  sôy 
méprendre à de la dentelle.  

 

 
Ill. 21 . Large volant de broderie sur tulle brodé par les ateliers Deporte. © Hélène Cario, 2009.  

 
Le tulle, blanc, ivoire ou encore noir, permet la réalisation de grandes pièces comme les châles, les 
rideaux, les parures de lit aussi bien que les coiffes et les tabliers, ou encore les collerettes et les 

bavoirs dôenfants. Sa transparence, sa l®g¯ret® et sa bonne tenue ¨ lôamidonnage permettent les 

repassages les plus audacieux et les architectures compliquées. Il séduit en volants, au bord des 
manches et sur les cols ou les plastrons. Il se garnit de motifs floraux brodés [ I ll. 22]  : point de 

chaînette (au crochet main ou à la machine Cornely), point de bourdon, plumetis et modes de 
dentelles ¨ lôaiguille, ou point de reprise et jours ¨ points compt®s qui reproduisent les fonds façonnés 

de la dentelle aux fuseaux. Vers la fin du XIXe siècle, des machines à broder mécaniques permettent 
dôy fixer des inclusions de soie brod®es de soutache [ I ll. 24] . Le XXe siècle voit apparaître un 

nouveau réseau très fin, à mailles carrées. Ce « tulle grec », adopté dans la région de Châteaulin et 
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du Faou (Finistère) , remplace également le filet noué pour la confection des penn sardin , à 

Douarnenez et ailleurs [ I ll. 23] . 

 

 

 

 
Ill. 22.  Broderie sur tulle, 

Clisson, XIXe s. 
©  Hélène Cario, 2008.  

Ill. 23.  Fond de coiffe penn 
sardin, Douarnenez, 1930. 

©  Hélène Cario, 2008. 

Ill. 24.  Tulle brodé par 
application de soie et soutache 

à la machine Cornely. 
©  Hélène Cario, 2008.  

Broder sur tulle est donc une pratique largement diffusée en Bretagne, quôil est indispensable de 
ma´triser si lôon souhaite refaire une parure (coiffe, col, manchettes) [ I ll. 25, 26 & 27] . Beaucoup 

de cercles, ainsi que les fédérations, organisent des formations.  

 

 
Ill. 25.  Parure de Lorient. ©  Hélène Cario, 2008.  
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Ill. 26.  Coiffe de Quimperlé dernière mode, 

vers 1940. ©  Hélène Cario, 2008. 
Ill. 27.  Catiole du pays de Rennes. Copie 
d'une coiffe portée vers 1870 dans le pays 

rennais, réalisée pour les danseuses du cercle 
celtique de Rennes. ©  Renée Gautard, 2020. 

 
Le tulle de coton préalablement lavé et repassé est tendu et cousu sur un support souple mais 
résistant qui porte le dessin du motif à broder  [ I ll. 28] . Tout le travail de broderie se fait ensuite en 

suivant le dessin par transparence, en ne piquant que le tulle [ I ll. 29] . ê lôaide dôun fil ¨ broder, on 
« trace » dôabord le contour des motifs ¨ petits points avant, en suivant le dessin. On ex®cute ensuite 

les points de remplissage, en faufilant le fil dans les contours au démarrage et à la fin de chaque 
aiguillée, ainsi que lors des changements de rang, de façon à les rendre invisibles. On réalise enfin 

les points de dentelle ¨ lôaiguille (araign®es, brides, c¹nesé) au cordonnet ¨ dentelle, toujours en 
faufilant lôaiguille dans les contours. On termine en recouvrant les contours et les motifs au plumetis 

dôun point de bourdon, ou de feston pour les bords de lôouvrage. On d®tache ensuite le tulle de son 
support et on d®coupe m®ticuleusement le tulle sous les points de dentelle ¨ lôaiguille ¨ lôaide de 

ciseaux ¨ broder tr¯s fins et dôune pince à épiler. 

  
Ill. 28.  Broderie sur tulle en cours dôex®cution. 

Le dessin est visible sous le tulle. ©  Hélène 
Cario, 2008.  

Ill. 29.  Confection de broderie sur tulle. 
©  Hélène Cario, 2008.  

 
Une autre technique consiste à appliquer sur le tulle un motif dessiné sur une mousseline. La 
broderie s'exécute sur les deux épaisseurs. À la fin de l'ouvrage, seule la mousseline est découpée, 

laissant apparaître la broderie en relief [ I ll. 30] . Cette technique s'apparente à celle de la broderie 
sur filet.  
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Ill. 30.  Fond de coiffe du pays nantais brodé avec de la mousseline. 

©  Armèle Périgaud, 2020.  

 
 
Filet noué et brodé  

La réalisation de parures en filet noué et brodé est une caractéristique particulière à la Bretagne. 
Beaucoup de terroirs ont utilisé cette technique pour confectionner le support de base de différents 

types de coiffes et de cols [ I ll. 31 & 32] . Ce fin réseau de mailles nouées était ensuite généralement 

brodé. Également pratiquée depuis longtemps pour réaliser les filets de pêche à la main, la technique 
a servi pour la confection dôornements liturgiques, rideaux, dessus de lit, napperons, commercialisés 

vers les grands magasins à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, notamment dans la région 
dôAudierne et de Douarnenez.  

  
Ill. 31.  Broderie sur filet  : guimpe, 

Douarnenez, début XXe s. ©  Hélène 
Cario, 2008.  

Ill. 32.  Filet brodé : détail de coiffe penn sardin. 
©  Hélène Cario, 2008. 

 
Le peintre Mathurin M®heut a dessin® des mod¯les de filet brod® dôinspiration Art Nouveau 

représentant les Fables de la Fontaine [ I ll. 33] . 

 


